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PREAIVIBULE

En d6pit des transformations urbaines exprim6es par la p6riurbanisation, et

l'6mergence de nouveaux types de centralit6s, l'espace public reste au cceur de

l'habitabilit6 de nos villes.

La place, symbole de l'espace public, joue un r6le fondamental dans la

rdgulation des interf6rences entre ville et citadins.

Une analyse multidimensionnelle de l'habitabilit6 de la place est congue comme

une composante essentielle au d6veloppement d'une politique d'am6nagement

de nos villes visant d concilier d'une part le citadin et la ville, et d'autre part

consolider le r6le r6gulateur de I'espace public dans l'ambiance urbaine. Cette

r6flexion vise d foumir certains 6l6ments de compr6hension, et de

ddveloppement de strat6gie pour la conception de l'espace public.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

I. I. INTRODUCTION GENERALE

La pr6sente dtude est essentiellement orient6e vers l'exploration des variables de

l'habitabilit6 de I'espace public urbain, en particulier la place.

La place a toujours jou6 un r6le de r6gulateur de I'animation urbaine. Parmi ces r 6les,

celle de confirmation du caractdre d'un lieu, et de s6quence urbaine. Dans cette 6tude, la place

est analys6e d travers les rapports qu'elle entretient avec la structure de la ville, l'aptitude de

son territoire d accueillir I'animation urbaine, et les dimensions de l'image urbaine qu'elle

refldte. Cette analyse est faite sur deux situations environnsmentales diff6rentes ; la ville

traditionnelle et la ville balndaire.

Cette 6tude se base sur une approche comparative avec une m6thode syst6mique

Les conclusions et les recommandations visent d renforcer l'habitabilit6 et le rdle de la place

dans la ville.

L'habitabilitd dans cette 6tude est interprdt6e par le dialogue entre l'espace public et la

ville, particulidrement dans les aspects suivants :

-Le degr6 d'intdgration de la place publique dans la structure

urbaine. -La capacit6 de la place d promouvoir l'interaction sociale.

-La perception de la qualit6 de [a place chez les usagers.

1.2. PROBLEMATIQUE DE L'ESPACE PUBLIC URBAIN

La probldmatique de l'espace public en milieu urbain a 6t6 trait6e sous plusieurs

angles. G6n6ralement cette probldmatique s'articule autour des dimensions suivantes :

l. Rapport fragile avec la structure urbaine.

2. Capacitd limit6e d promouvoir l'animation urbaine.

3. D6calage entre caract6ristiques typologiques et image mentale des usagers.

Le rapport de l'espace public d la structure urbaine de la ville se prdsente dans

plusieurs cas comme fragile. Cette fragilit6 est apparente dans le degr€ d'inclusion de I'espace

public d la ville. En effet, dans certains cas l'espace public est un espace interstitiel sans

affectation, sans limites, sans identit6, sans dialogue avec l'environnement. Par cons€quent, il

devient un espace de tous les maux sociaux ; d6linquance et insalubre.
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La capacit6 du territoire de l'espace public en tant qu'espace de support d'interaction

sociale est limit6e dans certaines situations. Ceci est clairement refl6t6 par l'analyse du

systdme d'activit6 qui s y ddroule. L'animation urbaine dans ce genre d'espace public devient

trds faible, et parfois m6me absente.

Dans d'autres cas, les caract6ristiques tlpologiques d'un espace public ne

correspondent pas d l'image mentale que se font les usagers. En effet, la morphologie d'un

espace, de par sa forme, son architecture, sa paroi, son degrd d'ouverture et d'exposition, ou

encore son am6nagement affecte directement la perception des gens de cet espace. Par

cons6quent, f image mentale que se font les citadins de cet espace manquera 2r la qualit6 de

son principe en tant qu'espace public.

Cette probldmatique g6n6rale de l'espace public urbain s'exprime clairement dans la

place. En effet, la place en tant qu'espace public urbain pose un certain nombre de

probl6matiques centr6es autour de son r6le de r6gulateur de l'animation urbaine. Parmi les

aspects de cette probl6matique, il y a ce relatifd:

1. La centralit6 fonctionnelle.

2. La convergence.

3. L'identit6.

La probl6matique de la centralitd de la place s'exprime d travers la qualit6 des rapports

organiques qu'elle entretient avec la structure urbaine. Dans plusieurs cas la place n'a pas 6t6

congue comme un espace d'articulation ou de convergence des 6l6ments structurants la ville,

mais plut6t un espace d6duit non congu.

La probldmatique de convergence dans les places publiques interpelle l'aptitude de ces

espaces en tant que supports pour les activit6s urbaines. L'observation montre que ce systdme

d'activit6 urbaine est limit6.

L'identite de la place peut 6tre probl6matique dans le cas ou la symbolique, et la

sp6cificit6 morphologique de celle ci ne correspondent pas d l'image mentale de l'usager.

La prdsente dtude s'int6resse i la probl6matique de la place en tant que s6quence

urbaine et en tant qu'espace de conhrmation caract6rielle. Cette probl6matique interpelle les

variables de l'identit6 du lieu en rapport aux dimensions physiques, fonctionnelles, et

sensorielles.
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-Le rapport physique pose la probl6matique de la relation entre la place et la structure

urbaine.

-Le rapport fonctionnel est exprim6 d travers la probl6matique de la relation entre

territoire de la place et interaction sociale.

-Le rapport sensoriel pose la probl6matique de la signification des variables de

perception et de l'image mentale chez l'usager.

La probl6matique sp6cifique des places dans les cas d'6tude est exprimde comme suit : -Le

rapport entre la structure de la ville et la place ne consolide pas le caractdre de cet espace

public. En effet, soit dans le cas de la place de la libertd d Blida ou dans le cas de la place du

port d Ain Benian, les places sont congues respectivement comme une s6quence urbaine, et un

espace de confirmation caract6rielle. Dans le cas de la place du port, elle peut Ctre consid6r6e

comme une extension fonctionnelle plut6t que comme un 6l6ment du systdme du cadre non

bdti de la ville de Ain Benian. En effet, la place du port ne fait pas partie de la structure

urbaine de la ville de Ain Benian, et n'est pas int6gr6e dans sa trame urbaine. Aussi, les axes

importants de la ville ne sont pas dirig6s vers la place du port. Un seul axe fait objet d'accds d

cette place. Pour la place de la libert6 de la ville de Blida, elle peut Otre consid6r6e comme un

6largissement du boulevard Laarbi Tebessi eongu comme support pour les activitds

du boulevard.

1.4. BUT ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

Le but de l'6tude est l'exploration des variables qui influencent le degr6 d'habitabilit6

de la place urbaine entant qu'espace public urbain dans ses dimensions de s6quence urbaine et

de confirmation caractdrielle. Les objectifs assign6s d ce but sont :

1. Examiner la relation entre la place et la structure urbaine de la ville.

2. Etablir le rapport entre la nature de la territorialit6 de la place et la qualit6 de

l'interaction sociale.

3. Comprendre les 6l6ments structurant ['image mentale de la place.

8lrr,.,

-Le territoire des places ; de la libertd d Blida et celle du port d Ain Benian, ne sont pas

congues pour Ctre support de l'animation urbaine. Les caractdristiques morphologiques, la

qualit6 de la paroi, et le type d'am6nagement semblent Otre d I'origine de cette carence.

-L'image mentale des places chez les usagers d travers leur identit6, la symbolique du

lieu et les ambiances pr6figurent leur r6le dans [a ville. L'observation sur site a permis de

montrer que l'image mentale des deux places est en d6calage par rapport d leur identit6.



1. 5. HYPOTHESES DE L'ETUDE

Hypothdse I : La structure urbaine entretient un dialogue avec la place d travers les

systdmes voiries, parcellaire, bAti, et non bdti. Le systdme de la voirie pr6figure la qualit6

d'accessibilitl. La contigtiit6 est la convergence semblent 6tre les relations appropri6es. Le

systdme parcellaire conditionne la forme de la place et son inscription dans l'homogdn6it6

parcellaire de Ia ville. Le systdme bati d6fini la qualit6 de la paroi de la place. La lecture du

systdme du cadre non bdti d6termine la logique de la situation et le caractdre de la place.

Hypothdse 2 : La morphologie du territoire de la place conditionne la nature et

l'intensit6 de l'interaction sociale. Le territoire de la place peut accueillir le systdme d'activit6

urbain dans le cas ou la morphologie de place offre une vari6td territoriale. Le degr6

d'appropriation du territoire de la place est tributaire des variables telles que : situation,

territorialit6, temps d'exp6rimentation.

Hypothdse 3 : Les m6canismes de formation de I'image mentale chez l'usager

notamment ceux relatifs i la s6miotique, s6mantique ou pragmatique, supposent une

similitude au r6le jou6 de la place dans le paysage urbain. Le d6calage entre la perception et

l'identitd de la place semble 0tre influenc6 par la nature et le caractdre d'appropriation de

l'espace ; soit s6quence urbaine, soit confirmation caract6rielle. Les variables comme

1'exp6rience du lieu, les qualit6s morphologiques, la nature des usagers semblent influencer

cette perception.

1.6. METHODOLOGIE

La mdthodologie de 1'6tude se base sur trois dimensions :

1- Se soumettre aux sch6mas scientifiques de recherche.

2- La d6finition et le choix d'un support d'investigation.

3- Encadrement des 6ventuelles contributions.

1. 6. 1. Le Sch6ma De Recherche

Le sch6ma scientifique de recherche est ddfini comme suit

: -Poser le probldme.

-D6finir le but et objectifs.

-Formuler les hypothdses.

-Examiner les hypothdses par une investigation.

-Retenir les conclusions et recommandations pour r6pondre d la probl6matique pos6e.
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l. 6. 2. Support D'investigation

a. Cas D'6tude :

Cette 6tude adopte une approche comparative de deux cas d'6tude ; la place de la

libertd de Blida, et la place du port de Ain Benian.

La pr6sente 6tude concerne la comparaison enter deux places publiques situ6es dans

deux villes diff6rentes ; Blida, ville moyenne d caractdre traditionnel, et Ain Benian petite

ville balndaire. Les places choisies ; pour la ville de Blida c'est la place de la libert6 entant

que sdquence urbaine le long du boulevard structurant Laarbi Tebessi, et pour Ain Benian la

place du port El Djamila comme confirmation du caractdre baln6aire.

Ain Benian est une petite ville qui se trouve a 15km d I'ouest de la capitale Alger. Elle

constitue de ce fait le point de relais entre la zone centre et la zone ouest de la c6te alg6roise.

Son territoire occupe une superficie d'environ 1.373 ha, et compte une population de 58 595

habitants en2007 ii.,lii', r. r,,'r':. Cette ville b6n6ficie de plusieurs potentialit6s comme sa

situation g6ographique en bord de mer, sa c6te form6e par une alt6ration de criques de

falaises, et un ensemble de petites plages, faisant d'elle I'une des villes d caractdre balndaire

aux activit6s touristiques et de loisirs trds appr6ciables.

Ain Benian est une ville qui a subi plusieurs transformations dans son pass6, et

6ventuellement le passage de nombreuses civilisations qui ont particip6 chacune d sa

formation. Sa cr6ation remonte aux p6riodes troglodytes et antiques, puis arriva la pdriode

romaine pendant laquelle la ville de Ain Benian a commenc6 i se construire autour d'une

source d'eau qui, chez les romains 6tait consid6r6e comme 6l6ment inducteur de croissance.

Ce n'est alors qu'aprds la venue des colons que le village de "Guyot ville" vit le jour. Ce

village 6tant principalement congu pour les p€cheurs, 6tait implant6 prds de la mer, mais il fut

trds vite converti en village accueillant des familles d'agriculteurs aprds l'6chec de sa

premidre fonction. Le village 6tait dot6 de terres agricoles attribu6es pour les familles

d'agriculteurs, ainsi que d'autres facilit6s et avantages comme la chapelle, la place de la

rdpublique, une 6cole, un march6...., et c'est ainsi que la ville de Ain Benian s'est d6velopp6e

sur le littoral de la baie d'El Djamila.

Durant les quatres dernidres decennies, l'urbanisme vit une d6gradation de la structure

i l'int6rieur du p6rimetre urbain. Autour de Ain Benian, il eut quelques transformations

imp6ratives, ou conversions d'utilitd publique. Il est notd aussi l'ouverture d'une voie

d'6vitement RNll, ainsi que l'apparition de nouveaux parcs de logements, la ville fut

fragmentde en secteur mono fonctionnel.
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La formation de la ville de Blida remonte d l'6poque antique. A cette 6poque la ville

6tait un point de passage et un relais important dans les 6changes Nord/sud. Elle 6tait

probablement incluse dans la zone de s6curit6 6tablie par les Romains, malgrd qu'elles ne soit

pas mentionnde dans les 6crits datant de cette p6riode.

El Bouleida, fut corrme p6le urbain fond6 en 1535 par alliance entre le pouvoir

politico-militaire des turcs et le pouvoir religieux repr6sent6 par les marabout alg6rien Sid

Ahmed el Kebir. A sa cr6ation la ville comptait 500 habitants. L'arriv6e des Maures Andalous

chassds d'Espagne fut d'un grand apport au ddveloppement de la ville. Le savoir -faire des

Andalous et la recherche hydroscopique de Sid Ahmed El Kebir 6taient les moteurs de

d6veloppement de l'agriculture et l'architecture d Blida.

b. La Revue DeL'6tat De L'artBtLa Litt6rature Dans Le Domaine :

La recherche bibliographique a servi comme un outil de construction du cadre

thdorique de l'6tude et de compr6hension des ph6nomdnes observ6s.

La revue de la litt6rature permet de d6finir l'6tat de l'art dans les domaines explor6s.

Elle fournit un cadre de compr6hension et d'analyse des aspects soulev6s.

Parmi les aspects retenus pour l'exploration th6orique ; la ville, la structure urbaine,

l'interaction sociale et l'image mentale de 1'usager

c. Observation Participante :

L'observation vient comme un outil d'exploration et de compr6hension des aspects

non mesurables de l'investigation.

La technique choisie est l'observation participante celle qui consiste d 6tre le long de

la joum6e et d des p6riodes diff6rentes entant qu'usager de cette place.

1. 6.3. Contribution De L'6tude

La m6thodologie de 1'6tude est structur6e de fagon d d6velopper des contributions

pratiques et thdoriques d l'importante r6flexion dans le domaine. La contribution pratique

conceme le choix de variables conceptuelles n6cessaires pour l'am6nagement et l'architecture

des places. La contribution th6orique embrasse 1'6tendu et les perspectives de d6veloppement

des recherches en rapport avec le thdme de l'6tude.

11 lPage



1.7. STRUCTURE DU MEMOIRE

Le pr6sent m6moire est structurd en six chapitres, qui repr6sentent trois parties :

1. lntroduction au sujet

2. Analyse

3. Conclusions et recommandations

1. L'introduction au sujet est prdsente d travers le premier et deuxidme chapitre' Le

premier chapitre intitul6 introduction g6ndrale d6veloppe la probl6matique de l'6tude, les buts

et objectifs, les hypothdses, et la m6thodologie.

2. Le deuxidme chapitre expose le cadre th6orique de l'6tude qui introduit l'espace

public en g6n6ral, et les variables de la place urbaine en particulier.

L'analyse des variables est 6labor6e ?r travers trois chapitres :

Le chapitre trois examine le rapport de la place e la structure urbaine de la ville.

Le chapitre quatre explore le territoire de la place entant que support d'interaction sociale.

Le chapitre cinq examine l'identit6 de la place et son image mentale chez l'usager.

3. Enfin la troisidme partie de cette 6tude est une synthdse g6n6rale qui est exprimde

par des conclusions et recommandations en r6ponse aux questions des probl6matiques pos6es

au premier chapitre et des suggestions de recherche pour les futures 6tudes.
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PREAIVIBULE

En d6pit des transformations urbaines exprim6es par la p6riurbanisation, et

l'6mergence de nouveaux types de centralit6s, l'espace public reste au cceur de

l'habitabilit6 de nos villes.

La place, symbole de l'espace public, joue un r6le fondamental dans la

rdgulation des interf6rences entre ville et citadins.

Une analyse multidimensionnelle de l'habitabilit6 de la place est congue comme

une composante essentielle au d6veloppement d'une politique d'am6nagement

de nos villes visant d concilier d'une part le citadin et la ville, et d'autre part

consolider le r6le r6gulateur de I'espace public dans l'ambiance urbaine. Cette

r6flexion vise d foumir certains 6l6ments de compr6hension, et de

ddveloppement de strat6gie pour la conception de l'espace public.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

I. I. INTRODUCTION GENERALE

La pr6sente dtude est essentiellement orient6e vers l'exploration des variables de

l'habitabilit6 de I'espace public urbain, en particulier la place.

La place a toujours jou6 un r6le de r6gulateur de I'animation urbaine. Parmi ces r 6les,

celle de confirmation du caractdre d'un lieu, et de s6quence urbaine. Dans cette 6tude, la place

est analys6e d travers les rapports qu'elle entretient avec la structure de la ville, l'aptitude de

son territoire d accueillir I'animation urbaine, et les dimensions de l'image urbaine qu'elle

refldte. Cette analyse est faite sur deux situations environnsmentales diff6rentes ; la ville

traditionnelle et la ville balndaire.

Cette 6tude se base sur une approche comparative avec une m6thode syst6mique

Les conclusions et les recommandations visent d renforcer l'habitabilit6 et le rdle de la place

dans la ville.

L'habitabilitd dans cette 6tude est interprdt6e par le dialogue entre l'espace public et la

ville, particulidrement dans les aspects suivants :

-Le degr6 d'intdgration de la place publique dans la structure

urbaine. -La capacit6 de la place d promouvoir l'interaction sociale.

-La perception de la qualit6 de [a place chez les usagers.

1.2. PROBLEMATIQUE DE L'ESPACE PUBLIC URBAIN

La probldmatique de l'espace public en milieu urbain a 6t6 trait6e sous plusieurs

angles. G6n6ralement cette probldmatique s'articule autour des dimensions suivantes :

l. Rapport fragile avec la structure urbaine.

2. Capacitd limit6e d promouvoir l'animation urbaine.

3. D6calage entre caract6ristiques typologiques et image mentale des usagers.

Le rapport de l'espace public d la structure urbaine de la ville se prdsente dans

plusieurs cas comme fragile. Cette fragilit6 est apparente dans le degr€ d'inclusion de I'espace

public d la ville. En effet, dans certains cas l'espace public est un espace interstitiel sans

affectation, sans limites, sans identit6, sans dialogue avec l'environnement. Par cons€quent, il

devient un espace de tous les maux sociaux ; d6linquance et insalubre.
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La capacit6 du territoire de l'espace public en tant qu'espace de support d'interaction

sociale est limit6e dans certaines situations. Ceci est clairement refl6t6 par l'analyse du

systdme d'activit6 qui s y ddroule. L'animation urbaine dans ce genre d'espace public devient

trds faible, et parfois m6me absente.

Dans d'autres cas, les caract6ristiques tlpologiques d'un espace public ne

correspondent pas d l'image mentale que se font les usagers. En effet, la morphologie d'un

espace, de par sa forme, son architecture, sa paroi, son degrd d'ouverture et d'exposition, ou

encore son am6nagement affecte directement la perception des gens de cet espace. Par

cons6quent, f image mentale que se font les citadins de cet espace manquera 2r la qualit6 de

son principe en tant qu'espace public.

Cette probldmatique g6n6rale de l'espace public urbain s'exprime clairement dans la

place. En effet, la place en tant qu'espace public urbain pose un certain nombre de

probl6matiques centr6es autour de son r6le de r6gulateur de l'animation urbaine. Parmi les

aspects de cette probl6matique, il y a ce relatifd:

1. La centralit6 fonctionnelle.

2. La convergence.

3. L'identit6.

La probl6matique de la centralitd de la place s'exprime d travers la qualit6 des rapports

organiques qu'elle entretient avec la structure urbaine. Dans plusieurs cas la place n'a pas 6t6

congue comme un espace d'articulation ou de convergence des 6l6ments structurants la ville,

mais plut6t un espace d6duit non congu.

La probldmatique de convergence dans les places publiques interpelle l'aptitude de ces

espaces en tant que supports pour les activit6s urbaines. L'observation montre que ce systdme

d'activit6 urbaine est limit6.

L'identite de la place peut 6tre probl6matique dans le cas ou la symbolique, et la

sp6cificit6 morphologique de celle ci ne correspondent pas d l'image mentale de l'usager.

La prdsente dtude s'int6resse i la probl6matique de la place en tant que s6quence

urbaine et en tant qu'espace de conhrmation caract6rielle. Cette probl6matique interpelle les

variables de l'identit6 du lieu en rapport aux dimensions physiques, fonctionnelles, et

sensorielles.
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-Le rapport physique pose la probl6matique de la relation entre la place et la structure

urbaine.

-Le rapport fonctionnel est exprim6 d travers la probl6matique de la relation entre

territoire de la place et interaction sociale.

-Le rapport sensoriel pose la probl6matique de la signification des variables de

perception et de l'image mentale chez l'usager.

La probl6matique sp6cifique des places dans les cas d'6tude est exprimde comme suit : -Le

rapport entre la structure de la ville et la place ne consolide pas le caractdre de cet espace

public. En effet, soit dans le cas de la place de la libertd d Blida ou dans le cas de la place du

port d Ain Benian, les places sont congues respectivement comme une s6quence urbaine, et un

espace de confirmation caract6rielle. Dans le cas de la place du port, elle peut Ctre consid6r6e

comme une extension fonctionnelle plut6t que comme un 6l6ment du systdme du cadre non

bdti de la ville de Ain Benian. En effet, la place du port ne fait pas partie de la structure

urbaine de la ville de Ain Benian, et n'est pas int6gr6e dans sa trame urbaine. Aussi, les axes

importants de la ville ne sont pas dirig6s vers la place du port. Un seul axe fait objet d'accds d

cette place. Pour la place de la libert6 de la ville de Blida, elle peut Otre consid6r6e comme un

6largissement du boulevard Laarbi Tebessi eongu comme support pour les activitds

du boulevard.

1.4. BUT ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

Le but de l'6tude est l'exploration des variables qui influencent le degr6 d'habitabilit6

de la place urbaine entant qu'espace public urbain dans ses dimensions de s6quence urbaine et

de confirmation caractdrielle. Les objectifs assign6s d ce but sont :

1. Examiner la relation entre la place et la structure urbaine de la ville.

2. Etablir le rapport entre la nature de la territorialit6 de la place et la qualit6 de

l'interaction sociale.

3. Comprendre les 6l6ments structurant ['image mentale de la place.

8lrr,.,

-Le territoire des places ; de la libertd d Blida et celle du port d Ain Benian, ne sont pas

congues pour Ctre support de l'animation urbaine. Les caractdristiques morphologiques, la

qualit6 de la paroi, et le type d'am6nagement semblent Otre d I'origine de cette carence.

-L'image mentale des places chez les usagers d travers leur identit6, la symbolique du

lieu et les ambiances pr6figurent leur r6le dans [a ville. L'observation sur site a permis de

montrer que l'image mentale des deux places est en d6calage par rapport d leur identit6.



1. 5. HYPOTHESES DE L'ETUDE

Hypothdse I : La structure urbaine entretient un dialogue avec la place d travers les

systdmes voiries, parcellaire, bAti, et non bdti. Le systdme de la voirie pr6figure la qualit6

d'accessibilitl. La contigtiit6 est la convergence semblent 6tre les relations appropri6es. Le

systdme parcellaire conditionne la forme de la place et son inscription dans l'homogdn6it6

parcellaire de Ia ville. Le systdme bati d6fini la qualit6 de la paroi de la place. La lecture du

systdme du cadre non bdti d6termine la logique de la situation et le caractdre de la place.

Hypothdse 2 : La morphologie du territoire de la place conditionne la nature et

l'intensit6 de l'interaction sociale. Le territoire de la place peut accueillir le systdme d'activit6

urbain dans le cas ou la morphologie de place offre une vari6td territoriale. Le degr6

d'appropriation du territoire de la place est tributaire des variables telles que : situation,

territorialit6, temps d'exp6rimentation.

Hypothdse 3 : Les m6canismes de formation de I'image mentale chez l'usager

notamment ceux relatifs i la s6miotique, s6mantique ou pragmatique, supposent une

similitude au r6le jou6 de la place dans le paysage urbain. Le d6calage entre la perception et

l'identitd de la place semble 0tre influenc6 par la nature et le caractdre d'appropriation de

l'espace ; soit s6quence urbaine, soit confirmation caract6rielle. Les variables comme

1'exp6rience du lieu, les qualit6s morphologiques, la nature des usagers semblent influencer

cette perception.

1.6. METHODOLOGIE

La mdthodologie de 1'6tude se base sur trois dimensions :

1- Se soumettre aux sch6mas scientifiques de recherche.

2- La d6finition et le choix d'un support d'investigation.

3- Encadrement des 6ventuelles contributions.

1. 6. 1. Le Sch6ma De Recherche

Le sch6ma scientifique de recherche est ddfini comme suit

: -Poser le probldme.

-D6finir le but et objectifs.

-Formuler les hypothdses.

-Examiner les hypothdses par une investigation.

-Retenir les conclusions et recommandations pour r6pondre d la probl6matique pos6e.
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l. 6. 2. Support D'investigation

a. Cas D'6tude :

Cette 6tude adopte une approche comparative de deux cas d'6tude ; la place de la

libertd de Blida, et la place du port de Ain Benian.

La pr6sente 6tude concerne la comparaison enter deux places publiques situ6es dans

deux villes diff6rentes ; Blida, ville moyenne d caractdre traditionnel, et Ain Benian petite

ville balndaire. Les places choisies ; pour la ville de Blida c'est la place de la libert6 entant

que sdquence urbaine le long du boulevard structurant Laarbi Tebessi, et pour Ain Benian la

place du port El Djamila comme confirmation du caractdre baln6aire.

Ain Benian est une petite ville qui se trouve a 15km d I'ouest de la capitale Alger. Elle

constitue de ce fait le point de relais entre la zone centre et la zone ouest de la c6te alg6roise.

Son territoire occupe une superficie d'environ 1.373 ha, et compte une population de 58 595

habitants en2007 ii.,lii', r. r,,'r':. Cette ville b6n6ficie de plusieurs potentialit6s comme sa

situation g6ographique en bord de mer, sa c6te form6e par une alt6ration de criques de

falaises, et un ensemble de petites plages, faisant d'elle I'une des villes d caractdre balndaire

aux activit6s touristiques et de loisirs trds appr6ciables.

Ain Benian est une ville qui a subi plusieurs transformations dans son pass6, et

6ventuellement le passage de nombreuses civilisations qui ont particip6 chacune d sa

formation. Sa cr6ation remonte aux p6riodes troglodytes et antiques, puis arriva la pdriode

romaine pendant laquelle la ville de Ain Benian a commenc6 i se construire autour d'une

source d'eau qui, chez les romains 6tait consid6r6e comme 6l6ment inducteur de croissance.

Ce n'est alors qu'aprds la venue des colons que le village de "Guyot ville" vit le jour. Ce

village 6tant principalement congu pour les p€cheurs, 6tait implant6 prds de la mer, mais il fut

trds vite converti en village accueillant des familles d'agriculteurs aprds l'6chec de sa

premidre fonction. Le village 6tait dot6 de terres agricoles attribu6es pour les familles

d'agriculteurs, ainsi que d'autres facilit6s et avantages comme la chapelle, la place de la

rdpublique, une 6cole, un march6...., et c'est ainsi que la ville de Ain Benian s'est d6velopp6e

sur le littoral de la baie d'El Djamila.

Durant les quatres dernidres decennies, l'urbanisme vit une d6gradation de la structure

i l'int6rieur du p6rimetre urbain. Autour de Ain Benian, il eut quelques transformations

imp6ratives, ou conversions d'utilitd publique. Il est notd aussi l'ouverture d'une voie

d'6vitement RNll, ainsi que l'apparition de nouveaux parcs de logements, la ville fut

fragmentde en secteur mono fonctionnel.
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La formation de la ville de Blida remonte d l'6poque antique. A cette 6poque la ville

6tait un point de passage et un relais important dans les 6changes Nord/sud. Elle 6tait

probablement incluse dans la zone de s6curit6 6tablie par les Romains, malgrd qu'elles ne soit

pas mentionnde dans les 6crits datant de cette p6riode.

El Bouleida, fut corrme p6le urbain fond6 en 1535 par alliance entre le pouvoir

politico-militaire des turcs et le pouvoir religieux repr6sent6 par les marabout alg6rien Sid

Ahmed el Kebir. A sa cr6ation la ville comptait 500 habitants. L'arriv6e des Maures Andalous

chassds d'Espagne fut d'un grand apport au ddveloppement de la ville. Le savoir -faire des

Andalous et la recherche hydroscopique de Sid Ahmed El Kebir 6taient les moteurs de

d6veloppement de l'agriculture et l'architecture d Blida.

b. La Revue DeL'6tat De L'artBtLa Litt6rature Dans Le Domaine :

La recherche bibliographique a servi comme un outil de construction du cadre

thdorique de l'6tude et de compr6hension des ph6nomdnes observ6s.

La revue de la litt6rature permet de d6finir l'6tat de l'art dans les domaines explor6s.

Elle fournit un cadre de compr6hension et d'analyse des aspects soulev6s.

Parmi les aspects retenus pour l'exploration th6orique ; la ville, la structure urbaine,

l'interaction sociale et l'image mentale de 1'usager

c. Observation Participante :

L'observation vient comme un outil d'exploration et de compr6hension des aspects

non mesurables de l'investigation.

La technique choisie est l'observation participante celle qui consiste d 6tre le long de

la joum6e et d des p6riodes diff6rentes entant qu'usager de cette place.

1. 6.3. Contribution De L'6tude

La m6thodologie de 1'6tude est structur6e de fagon d d6velopper des contributions

pratiques et thdoriques d l'importante r6flexion dans le domaine. La contribution pratique

conceme le choix de variables conceptuelles n6cessaires pour l'am6nagement et l'architecture

des places. La contribution th6orique embrasse 1'6tendu et les perspectives de d6veloppement

des recherches en rapport avec le thdme de l'6tude.
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1.7. STRUCTURE DU MEMOIRE

Le pr6sent m6moire est structurd en six chapitres, qui repr6sentent trois parties :

1. lntroduction au sujet

2. Analyse

3. Conclusions et recommandations

1. L'introduction au sujet est prdsente d travers le premier et deuxidme chapitre' Le

premier chapitre intitul6 introduction g6ndrale d6veloppe la probl6matique de l'6tude, les buts

et objectifs, les hypothdses, et la m6thodologie.

2. Le deuxidme chapitre expose le cadre th6orique de l'6tude qui introduit l'espace

public en g6n6ral, et les variables de la place urbaine en particulier.

L'analyse des variables est 6labor6e ?r travers trois chapitres :

Le chapitre trois examine le rapport de la place e la structure urbaine de la ville.

Le chapitre quatre explore le territoire de la place entant que support d'interaction sociale.

Le chapitre cinq examine l'identit6 de la place et son image mentale chez l'usager.

3. Enfin la troisidme partie de cette 6tude est une synthdse g6n6rale qui est exprimde

par des conclusions et recommandations en r6ponse aux questions des probl6matiques pos6es

au premier chapitre et des suggestions de recherche pour les futures 6tudes.
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2. 1. 2. Espace Public Et lnteraction Sociale

Dans la ville, l'interaction sociale ext6rieure se ddroule dans l'espace public, ainsi

l'espace public est le support du systdme d'activit6. Les recherches ont montrd que

l'architecture de l'espace public conditionne le niveau et la nature de l'interaction. En effet,

les concepteurs d'espaces publics ; architectes, paysagistes, et urbanistes entre autres,

considdrent que l'am6nagement, par le jeu de formes et de textures, favorise la crdation

d'espaces gdn6rateurs de pratiques et d'ambiances urbaines. L'espace public repr6sente de ce

fait le lieu de rencontre soulign6 par le marquage au sol, par une recherche de mat6riaux ou

par la conception d'une ambiance lumineuse par un design du mobilier, ou mdme de cr6ation

d'espaces multilbnctionnels et transformables par les installations et Ies spectacles.

Le systdme d'activit6 des citadins dans l'espace public peut avoir une nature structur6e

et non structur6e. Cette nature d'interaction ddpend non seulement des caract6ristiques

typotogiques de I'espace public, mais aussi de l'environnement. L'espace public peut devenir

carrefour d'6change, centralit6 fonctionnelle, lieu de r6fdrence et de convergence. L'espace

public est consid6r6 par les chercheurs comme vecteur d'animation urbaine et de

d6veloppement des attitudes comportementales. En effet, l'interaction sociale dans ses

dimensions multiples d6pend largement de l'architecture de l'espace public'

Au-deld de son r6le majeur d'6l6ment structurant de la trame urbaine, l'espace public

urbain joue bien d'autres r6les dans la ville. Il est aussi un lieu de la circulation, de la

rencontre offrant loisirs et ddtente, permet de lutter contre nombre de nuisances phoniques ou

atmosphdriques, renforce la coh6rence visuelle et fonctionnelle entre les diff6rentes

superstructures de la cit6, autrement dit, c'est "un des lieux privil6gi6s de la vie collective".

Ce sont toutes ces fonctions qui font d'une ville un endroit qui procure le sentiment d'unitd et

donc de personnalit6. f . (;l,n]i.-'he (llltlti).

L'espace public n'est pas seulement un lieu physique, mais un espace abstrait,

changeant, i usage dans divers domaines, comme l'habitation, le commerce, les banques, les

usines, les gares...etc. C'est aussi un facteur de cohdsion sociale, de relations sociales, de

rencontres, d'6changes politiques, de spectacles, dejeux, des revendications '.. etc. Mais il est

aussi le lieu d'6change 6conomique : services, travaux, commerce Ces usages se refldtent

r6gulidrement sur les espaces publics. Ils compliquent des dynamiques trds sp6cifiques aux

espaces publics.
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D'autres usages sont plus 6ph6mdres, ils s'implantent selon les saisons ou des

temporalit6s ir I'urbain. Les activit6s des citadins, les flux d'usagers, de divers types de

v6hicules ne sont pas seulement ddtermin6s par les formes des espaces publics et leur

contexte, mais encore par les temporalit6s de la vie urbaine et les f0tes sp6cifiques d chaque

quartier.

2. 1.3. Espace Public Et Image Urbaine

L'espace public refldte l'image qu'on peut se faire de la ville. Les qualificatifs de la

ville sont pr6sents dans les variables de perception de l'espace public chez I'individu.

En effet, la perception de l'espace public chez l'individu est un 6l6ment d6terminant

dans la structure de l'image mentale de la ville. L'ensemble des dldments de reprdsentation

spatiale des espaces publics urbains sont nombreux et divers : images visuelles d'abord, mais

6galement valeurs, symboles, sensations, impressions, odeurs, etc. ; et ils interagissent tous

avec d'autres aspects de l'espace public : fonctions, usages, fr6quentations, composition, etc.

La qualification des espaces publics est donc tout autant le fruit de la r6alit6 que de la

perception qu'en est faite. Certes, les images, les valeurs, les symboles attribu6s aux espaces

publics urbains varient suivant qui les frdquente, d partir de quel lieu, en quelles compagnies,

avec quelles connaissances, etc. Mais ces representations, si elles sont fondamentales, n'en

sont pas moins extrCmement difficiles d saisir et d comprendre pour deux raisons.

D'une part, les perceptions reposent sur des critdres d'appr6ciation ou de r6pulsion

subjectifs, qui reldvent bien souvent des id6ologies, des histoires persorurelles, voire de la

psychologie, et qui sont donc difficiles d dvaluer, surtout pour un g6ographe ou un urbaniste.

D'autre part, elles s'inscrivent souvent dans la diversit6 de l'individu, et les confrontations de

reprdsentations spatiales mdnent parfois difficilement d la mise en 6vidence des points

communs. Pourtant, des outils, conceptuels et thdoriques, existent et peuvent nous guider dans

la compr6hension des perceptions de I'espace urbain. {iior lnrri F l !{ {} (201 I i.

L'image mentale est un m6canisme fort de la perception, c'est un sch6ma visuel

prdsent dans I'inconscient des usagers qui pr6figure la qualit6 pergue de l'espace. Cette image

est g6n6ralement construite i travers les r6f6rences individuelles, l'identit6 du lieu, et la

qualitd des ambiances.
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1. Les 16f6rences individuelles d6pendent des caract6ristiques individuelles des usagers

d travers notamment l,6ge, situation familiale, statut social, et niveau d'6ducation. D,aprds

.\ntl}int S. l]aillr (1974), suivant l,dge, l'expdrience, certains deroulements sont privil6gi6s.

Les enfants, par exemple, expriment les volumes en image plate l'iaget ( 19-18)' Leur

apprentissagedelaconnaissanceduvolumepasseparlesinformationsvisuellessuccessives

et l,information tactile (besoin de toucher tous les objets). L'adulte, par contre, compare ce

qu'ilvoitdcequ'ilconnait,carilesthabitu6duncertainnombrededimensionsusuelles'La

m6moire, dans ce cas, joue un r6le essentiel'

L'identitd du lieu d'aprds \orhcr.t Sthultr (l9l'll) dans son livre intitul6 "Lc (ilnic

rlu I ieu,., d6finie comme une manifestation objective visible singulidre d'un espace'

L'identitd d,un lieu est l'expression finale d'une s6rie d'6l6ments structurelle, culturelle'

historique, sociaux, et symboliques existants dans I'esprit de I'observateur d partir de la

transmissiondesh6ritagesdesaculture'Illieentrelesfragmentsd,unterritoireetformedeux

entit6sportantesd,unevaleursocio-urbaine.Canousmdneddistinguerdansl,espaceetde

Specifierlelieudnosesprits,detelleestfagondarriverdidentifierlesymboledulieuetnous

identifier dans une lieu qui devient une partie de notre identit6 I"rxnL (iuenc 12{l0i}1'

L'image mentale d6pend aussi des ambiances' Une rue dans une zone industrielle ou

une autre dans une zone d'affaires, une place dans un quartier populaire, une autre dans un

quartier r6sidentiel ; on obtiendra des ambiances diff6rentes' Norr:his (l9tl{)'

Les ambiances pergues de l'espace public sont li6es aux formes et aux contextes' mais

deux autres dimensions suppl6mentaires sont relevdes pour qualifier les ambiances des

espacespublics:d,unepart,lestemporalit6sd6finiesparlesheuresdiumesetnoctumes,les

fins de semaine et les diff6rentes saisons ; d'autre part le sensoriel, notamment le visuel

qu,implique les formes architecturales et urbanistiques, les materiaux de construction' le

mobilier urbain, les perspectives, la lumidre , le sonore, le tactile, l'olfactif, les microclimats

joumaliers et saisonniers impliquant de la chaleur, du vent, de l'humidit6' ' 'etc'

2.2. L'IDENTITE DE LA PLACE URBAINE

La place est un segment de territoire de l'espace public urbain. Sa situati on en milieu

urbain lui confdre un statut vari6 dans la dynamique de la ville. cette dynamique inclue les

rapports d I'environnement, la symbolique du lieu, et les caract6ristiques morphologiques Ces

rapports d6finissent les types de place et leurs r6les djouer.
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La recherche th6orique montre que la place n'est pas seulement une parcelle d'une

certaine forme ou d'un certain type d'accessibilit6, mais c'est un segment de territoire de la

ville aux caractdristiques typologiques sp6cifiques, un support pour le v6cu urbain, et un

repdre exceptionnel du paysage urbain. L'examen de la littdrature dans le domaine montre

que l'identit6 de la place peut 6tre analys6e d travers trois dimensions :

-Identitd structurelle

-Identitd typologique

-Identit6 symbolique

2. 2. l. L'identit6 Structurelle

L'identit6 structurelle est la superposition de la place dr la structure de la ville. La place

est consid6r6e structurellement comme un espace non biti dans la structure urbaine. Cet

espace non bdti a pour mission de rdguler les diff6rents rapports entre ville et usagers. A ce

titre, les recherches ont montr6 que la place peut 6tre une articulation, une s6quence urbaine,

un dl6ment de conflrmation caract6rielle, une centralitd fonctionnelle, et un lieu de

convergence.

Les compositions des places int6gr6es ir la trame urbaine d6terminent des relations, des

flux qui incitent ir effectuer des ddplacements, en agissant sur la disposition d'ensemble. Une

chaine de ponctuations, un rdseau de places structurantes, celles ci peuvent Otre dr la base de

l'ossature de la ville, et chaque place a son originalit6. Ce rdseau facilite souvent l'accrochage

de nouveaux quartiers d ceux existants d6jd. Les fonctions les plus couramment pr6sentes sur

les places publiques procddent 6videmment de la nature mOme de celles-ci, voudes au

rassemblement et au passage : la circulation et le commerce. Viennent ensuite les activit6s

sensibles que procurent les d6gagements des faqades : administration, culte, bureau....etc.

t:

La place entretient des liens organiques avec la ville, elle d6finit les fondements d'un

rythme de composition urbaine et de la nature des relations et des dispositions fonctionnelles

de la structure urbaine. Ses r6les pr6figurent la logique de la composition urbaine des villes et

fait valoir le degr6 d'historicit6 du lieu.
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2. 2. 2. L' identit6 Typologique

L'identit6 typologique est interprdt6e par la morphologie de la place. D'aprds la

recherche th6orique et le travail de llertrnnd et l-istolfski. H (lglt{), et Perla Korosec-

Scrfatr (1982), la morphologie de la place est gen6ralement explorde d travers plusieurs

variables, notamment la nature du plan, les dimensions, la forme d'insertion dans le site, le

rythme des fagades, la g6om6trie, et les proportions. Ces variables peuvent Ctre cat6goris6es

en trois dimensions : la forme, la paroi, et l'am6nagement.

-La forme de la place d6crite dans la littdrature comme un 6tat qui conjugue les

variables suivantes : les dimensions, la g6om6trie, et l'identit6.

Il s,agit de mettre en 6vidence les relations entre l'espace plein (b6timents) et l'espace vide

(rues, place, etc), la gdom6trie de la place et la disposition de la voirie par rapport d elle. cette

analyse permet la compr6hension des formes urbaines et de leurs gendses, en mettant en

valeur leurs relations, leurs limites, leurs contenus, leurs matidres, etc

-La paroi de la place se ddfinie par [a composition architecturale des bAtiments qui

bordent la place. Etle permet d'identifier un certain nombre de caract6ristiques relevant de la

typologie architectuale des bdtiments tels que l'6tude de leur gabarit, de leur masse, de leur

systdme constructif, du traitement des fagades (r1.thme, disposition des ouvertures,

omementations..), de leurs implantation (orientation, hauteur, etc.) ainsi que de leur plan

(distribution int6rieure). L'objectif au final est de d6gager des typologies architecturales des

lieux, et de les mettre en relation avec leur assemblage au sein de l'espace de composition qui

est la place.

-L'am6nagement est la nature de configuration du territoire de la place, et du mobilier

urbain. La composition de la place s'enrichit en effet d'dl6ments plus 6ph6mdres que les

bdtiments, mais tout aussi essentiels pour lui donner une certaine coh6rence : le mobilier

urbain, les revCtements du sol, les v6g6taux, et les systdmes de lumidre urbaine. Epiderme du

support physique de la place, ces 6l6ments contribuent grandement aux aspects plus sociaux

et fonctionnels (appropriations, usages, perceptions) de l'espace public de la place.

2. 2. 3. L' idertit6 Symbolique

La symbolique de la place pour la ville est le rdpertoire des superpositions de plusieurs

6v6nements dans la m6moire collective des citadins. Cette superposition est d6crypt6e d

travers des mecanismes de compr6hension spatiale, notamment la s6miotique, la sdmantique,

et la pragmatique.
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..] La place 6met des signes et des symboles d travers des 6l6ments repr6sentants

conventionnellement une valeur ou une r6f6rence pour chaque soci6t6 citadine. La lecture

sdmiotique commune de ces symboles forme une identit6 de l'image de la place'

Le m6canisme de la s6mantique dans le processus de la symbolique des places est li6

au caractdre et au r6le que cette place joue dans la ville. Des qualificatifs comme prestigieuse,

historique, commerciale...etc, sont attribu6s d cette place'

La place sur le plan pragmatique est un espace non construit de la ville' L' installation

des fonctions sur cet espace lui confdre une symbolique d'usage' Cette symbolique est

tributaire de la nature de ces fonctions. Aussi, les dimensions de la place interfdrent avec cette

symbolique pragmatique pour des jugements d'adaptabilitd au niveau de la ville dans laquelle

elle se situe. Les nornes d'usage de l'espace deviennent une unit6 de mesure de ce type de

symbolique
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CHAPITRE 3 : LA PLACE ET LA STRUCTURE URBAINE

Le prdsent chapitre explore le rapport entre les sp6cificit6s des places et les 6l6ments

de structure de la ville. Cette exploration met en dquation les variables physiques de la

structure de la vilte et celles de la place dans l'optique de v6rifier l'hypothdse 6nonc6e dans le

premier chapitre. La m6thode comparative entre place de la libert6 de la ville de Blida comme

s6quence urbaine, et la place du port El Djamila de Ain Benian comme espace de

confirmation caract6rielle est utilis6e comme m6thode d'analyse.

Ce chapitre est structure d travers trois parties; la premidre partie traite les dimensions

de la structure urbaine des deux entit6s urbaines comme cas d'6tude. La deuxidme partie

examine les sp6cificit6s morphologiques des deux places. La troisidme partie met en

6quation les variables de la structure urbaine et la morphologie de la place.

Les conclusions de ce chapitre seront pertinentes dans la conception de la relation entre place

et structure urbaine.

3. 1. LES REPERES DE LA STRUCTURE URBAINE DES VILLES DE

BLIDA ET DE AIN BENIAN (Cas D'6tude) :

La structure urbaine, ou le tissu urbain, est constitude par un ensemble d'entit6s et de

rdseaux 6voluant dans une logique de coh6rence et de compl6mentarit6. La structure urbaine

est l'ossature sur laquelle toute forme de vie urbaine, dans ses dimensions multiples, se

manifeste.

Dans cette 6tude, un intdr6t particulier est donn6 i la structure urbaine en tant qu'un

ensemble de systdmes d6finissants les caract6ristiques morphologiques de la ville. Ces

systdmes sont :

1. Systdme viaire.

2. Systdmeparcellaire.

3. Systdme bati.

4. Systdme non bdti.

25lPage



3. 1. 1. Le Systime Viaire

Le systdme viaire r6sulte habituellement d'un lent processus, et adopte une vari6t6 de

formes. Les voies se composent gen6ralement d'une chauss6e pour la circulation et le

stationnement sur rue ainsi que, dans certains cas, d'6quipements pi6tonniers, d'6quipements

cyclables et de banquettes lat6rales ou d'accotement. La voie publique quant d elle, est bord6e

de parcelles qui forment le systdme parcellaire, ( I'l pologic du sr sttme r iaire, Ilrban

roland. 5{_:tnncre 6.2 / ,\tlas drr pat sagc du mortt ror al).

La structure viaire est donc l'ensemble de traits d6finissant le caractdre global et la

qualitd des r6seaux de d6placement d l'intdrieur d'un territoire. L'analyse de cette structure se

fait ?r travers les 6l6ments suivants :

a. Les caractdres du support g6om6trique du trac6.

b. Les caractdres typologiques des voies.

a. Les Caractires Du Support G6om6trique Du Trac6 Des Cas D'6tude :

Les critdres g6omdtriques et dimensionnels des voies jouent un rdle moins important

que ceux typologiques, dans le sens ou elles apportent des variations qui ne remettent

justement pas en cause la nature fondamentale du systdme. cependant, ces variations sont

plus directement apercevables que ceux topologiques.

On peut les d6crire en prenant comme appuls un rdseau arborescent. Ddpendant de

l'angle form6 par l'intersection des directions respectives de chaque rue, leur hi6rarchisation

peut etre renforc6e ou, au contraire, affaiblie.

Dans [a ville de Ain Benian, la g6om6trie du systdme viaire reprdsente, de fagon

g6n6rale, une orthogonalite confirmant l'6quivalence du r6le de nombreuses rues dans le

systdme.

Ce type de r6seau constitue un moddle particulidrement fort, semblable au plan en

damier que I'on retrouve dans de nombreuses villes coloniales, qui est le cas de la ville de Ain

Benian.

Le maillage qui compose cette ville est constitu6 d'unit6s de formes et dimensions

li6es aur contraintes physiques du site et au statu des parcelles'

En effet, c'est le cas du rdseau routier d'El Djamila. Ce demier forme un rdseau

quadrill6 ot, la hi6rarchisation est faite sur la base des dimensions des voies qui la composent.

Pratiquement toutes les voies sont de largeurs allant de 6 d l5m.
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Dans la ville de Blida, le trac6 g6om6trique de la structure viaire est caract6ris6 par

une orthogonalitd et tur dimensionnement non hi6rarchis6. L'orthogonalit6 a donn6 naissance

d un maillage en damier prononc6 dans certaines parties de cette ville'

Lemaillageestcomposdpardesunit6sdontlaformeetlesdimensionssont

essentiellement 1i6es aux contraintes physiques du site et au statut des parcelles.

Le trac6 de la structure viaire de la plus grande partie de la ville ne constitue pas une

ossature de connexion entre les diff6rents moments du territoire.

La logique g6om6trique est bas6e sur la recherche de vecteur d'orientation vers

I'ext6rieur du territoire en particulier vers les axes menant vers le noyau ancien.

b. Les caractires typologiques du systime viaire

L'analyse de la typologie du systdme viaire s'appuie principalement sur les critdres

physiques de la ville en question, qui sont les 616ments fondamentaux pour caract6riser

l'organisation d'un systdme viaire. Ces caractdristiques physiques sont; les dimensions des

voies et des trottoirs, et leur amdnagement.

La largeur des chaussdes des voies et leurs trottoirs est un facteur indispensable de

hi6rarchisation d'un systdme, mais leur longueur joue un r6le aussi important. Plus une voie

est longue, plus sa desserte s'accroit et plus elle a un r6le structurant dans la ville. Ces

variantes dimensionnelles peuvent dventuellement renforcer ou att6nuer les caract6ristiques

topologiques et g6om6triques d'un r6seau routier. ! \i-ct () llolt'ii.

Quant d l'am6nagement des voies, lui aussi joue un r6le important dans le

renforcement de leur identit6 ou, au contraire I'affaiblir. Plusieurs 6l6ments ddterminent

l,amdnagement des voies ; la plantation, le revdtement de la chauss6e et trottoirs, les

ralentisseurs, et les fagades.

En fonction des d6finitions prdcddemment indiqu6es, trois types de voies sont

distingu6s :

-Les axes urbains.

-l,es axes de connexion.

-Les voies de desserte.
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Les Axes Urbains :

Dans la ville de Ain Benian, il existe un seul axe ; la RN 1 1 . Cet axe urbain prdsente

des caract6ristiques typologiques assez importantes ; douhle voie de circulation. larges

trottoirs, ralentisseurs, feux de signalisation, et am6nagement v6g6tal'

Dans la ville de Blida, ces axes sont le boulevard Larbi Tebessi, Amara Youcef, et le

Boulevard Mohamed Boudiaf.

Les caract6ristiques typologiques du Boulevard Mohamed Boudiaf ne correspondent

pas d ceux du Boulevard Larbi Tebessi et Amara Youcef. ce demier pr6sente des

caract6ristiques typologiques (doubles voies de circulation, large trottoir, am6nagement

vdg6tal), mais ne v6hicule pas une animation similaire au boulevard Larbi Tebessi. Celui-ci

repr6sente l'axe urbain le plus important.

Les Axes De Connexion :

Les axes de connexion sont des voies qui permettent de relier les axes urbains au reste de

la ville.

Dans le territoire d'6tude de la ville de Ain Benian on distingue deux types d'axes de

connexion :

-L'axe Conlonel Si M'hamed.

-L'axe Bouroua Si Lounes.

-Le parcours littoral.

Ces axes sont de typologie diff6rente. Les caractdristiques typologiques du Boulevard

Cotonel Si M'Hamed ne correspondent pas d celles du Boulevard Bouroua Si Lounes, ni i
celles du parcours littoral. Ce demier est caract6risd par l'6troitesse de ses chauss6es,

l'absence de trottoirs et de v6gdtation. Tandis que le Boulevard Bouroua Si Lounes est

consid6r6 comme l'ancien axe structurant de la ville, il pr6sente des doubles voies de

circulation, trottoirs de largeur moyenne et la pr6sence d'arbres sur les trottoirs. Enftn, le

Boulevard Colonel Si M'Hamed ; ce boulevard est de cr6ation nouvelle. Il est consid6r6

comme le nouvel axe structurant de la ville, et fait objet d'extension et r6orientation de la ville

vers la mer. Ce boulevard est caract6ris6 par la largeur de ses chauss6es et trottoirs et, la

prdsence de v6g6tation.

Dans la ville de Blida, on peut citer deux axes de connexion :

- L'axe Laychi

-L'axe Amara Youcel
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Ces axes sont plus ou moins similaires sur le plan typologique, en particulier la largeur

de la chaussde et les dimensions des trottoirs. Ces axes sont des voies de transit et de

connexion avec le noyau historique, donnant ainsi l'opportunit6 d la prolif6ration de certaines

activit6s commerciales.

Les Voies De Desserte :

Les voies de desserte sont celles qui desservent les ilots et les diff6rentes unit6s

d'habitations. Ces voies sont g6ndralement caract6risdes par des chaussdes de largeur allant de

4 i 6m. Certaines disposent de trottoirs et d'autres non, mais toutes d6pourvues

d'am6nagement.

La structure viaire de ces villes subit l'influence d'une appropriation pour la fonction

r6sidentielle et la n6cessit6 de r6pondre aux opportunit6s urbaines.

L6gende

-
I

Parcours littoral d l'6chelle

territoriale de formation

romaine (Ecosium-lole)

La RN I I de rdcente formation d

l'dchelle territoriale qui sera un

parcours de ddveloppement urbain

Parcours d l'6chelle urbaine, axe

de composition boulevard Bouroua

Parcours matrice d'implantation et

liaison entre les proto centres et le

centre colonial de la ville

Les axes de ddcoupage

(inter-quartier)

Neuds d'accds

Neuds majeurs

Neuds mineurs

Place du port El Djamila

Parcours matrice i
l'6chelle r6gionale de

formation coloniale

Boulevard colonel Si

M'hamed

I It
o
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L6gende

- 

Boulevard Laarbi Tebessi

Boulevard Colonel Lotfi

- 

Rue AmaraYoucef

- 

Boulevard L'AichiAbdellah

o Place de la libertd

Carte du systime viaire de la ville de Blida

-

I

Vue sur le Boulevard I'Aichi Abdallah Vue sur le boulevard Laarbi Tebessi

al
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3. l.2.Le Systime Parcellaire :

L'6tude du systdme parcellaire est n6cessaire pour toute analyse des rythmes et

dispositions qui composent l,entourage d'un espace public. Pour se faire, on doit s'appuyer

non seulement sur la configuration actuelle de la ville en question, mais aussi sur les

processus de son 6volution ; deux 6l6ments indicateur de la permanence ou instabilit6 des

r6les et esthdtique qu'6tait cens6 repr6senter un lieu prdcis. cela dit, certains 6l6ments du

systdme parcellaire contribuent d la compr6hension du mode d'6volution des parcelles,

comme p exemple la continuit6 des lignes formdes par les limites sdparatrioes des parcelles.

Cette 6tude examine le rapport entre la logique parcellaire et la cr6ation de la place.

G6n6ralement, le systdme parcellaire est analys6 d travers trois dimensions : I'aspect

topologique, I'aspect dimensionnel, I'aspect 96om6trique, et la forme des parcelles'

a. L'aspect Topologique

Pour analyser l'aspect topologique d'un systdme parcellaire quelconque, nous devons

d'abord rep6rer les lignes form6es par les limites sdparatrices des parcelles, afin de d6terminer

leur continuit6. Dans tout parcellaire on considdre que les lignes les plus continues

correspondent g6n6ralement aux divisions initiales du territoire cr6ant des trames agricoles et

champs prdexistant aux implantations villageoises, tandis que celles discontinues, en

revanche, correspondent aux subdivisions de la trame initiale dont elles doivent tenir compte

et dont elles ne modifient pas les directions g6ndrales dans la plupart des cas' I \F-S( ()

r 198.tr).

Suivant le plan cadastral de la ville de Ain Benian de 1969, le principe de la division

du territoire par l'accolement des parcelles est ici r6gulier, et les directions du parcellaire sont

peu hi6rarchis6es ; les deux principales directions de la trame sont d'importance ir peu prds

6quivalente, par cons6quent, les limites parcellaires prdsentent la m6me continuite dans un

sens et dans l'autre. Ce type de trame se rencontre g6n6ralement dans les tissus urbains crd6s

de toute pidce de manidre volontaire, comme les villes coloniales, qui est le cas de la ville de

Ain Benian.
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Suivant le plan cadastral de la ville de Blida, le principe de la division du territoire par

l,accolement des parcelles est fond6 sur la trame agraire dont les canaux d'irrigation

constituent les limites des parcelles. ce d6coupage a donn6 naissance d un systdme d'ilots de

trames quadrangulaires plus ou moins r6gulidres. Les zones parcellaires sont d6duites par les

p6riodes d,6volution de la ville et les axes structurant la ville. on distingue trois zones

parcellaires ; les parcelles de la vieille ville, les parcelles de l'aire coloniale, et les parcelles

postind6pendances. Le principe de connexion se base sur la crdation de nouveaux boulevards

comme limites au noyau ancien.

b. L'aspect G6om6trique :
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L'aspect g6om6trique d'un systdme parcellaire s'appuie sur les directions du parcellaire

en premier lieu, et aussi sur les types de d6formations. cependant, l'6tude de la direction de la

trame parcellaire est fondamentale pour parvenir d la compr6hension du tissu urbain d'une

ville donn6e.

Dans la ville de Ain Benian, l'organisation du parcellaire est coherente et assez

constante de manidre g6n6rale. Cela dit, on peut distinguer plusieurs zones dans ce rdseau

parcellaire.

ldre zone: Dans le cot6 ouest de la ville de Ain Benian, qui repr6sente le littoral, la

trame parcellaire est r6gulidre, et sa direction est horizontale, paralldle d la RNl1.

2dme zone: Dans le cot6 nord-est de la ville, qui est le centre ville, un changement de

direction fait apparition en composant deux directions perpendiculaires l'une d I'autre dans

l'enveloppe urbaine.

3dme zone: Dans le sud-est de la ville, le parcellaire prend une direction verticale,

avec des trames trds allong6es du cot6 est de cette zone. Quant au cotd ouest de cette zone, il

comprend deux vastes parcelles, qui correspondent aux terres agricoles.

L'aspect g6om6trique du systdme parcellaire de la ville de Blida s'appuie sur la

direction d'6volution du tissu urbain Nord-sud en premidre phase et Est-ouest en deuxidme

phase. La g6om6trie de la premidre phase traduit la forme de la parcelle agraire, la g6om6trie

de la deuxidme phase exprime le systdme lotissement pour habitat individuel et collectif.



c. L'aspect dimensionnel :

La dimension des parcelles r6vdle bien l'6poque of elles se sont

constitu6es. Dans la ville de Ain Benian, la dimension des parcelles s'est

ddvelopp6e selon le rapport village et p6rimdtre de colonisation' Le

systdme parcellaire s'est donc fait, d partir des trames agraires, des plans

cadastraux, ainsi que des axes structurants (trame viaire) qui ont apparus

suite d I'analyse urbaine.

-1 -1

:l Ill

Les parcelles les plus courantes sont g6ndralement de proportions allong6es en profondeur en

(de 3.5 sur 6 allants jusqu'd 3 sur 7). Mais I'on trouve dgalement de petites parcelles de

proportions trapues (6 sur 7), et parfois m6me senees du cot6 du centre ville "Guyotville" (3

sur 3.5).

Dans la ville de Blida, les dimensions des parcelles diffdrent d'une zone d une autre.

cette difference marque l'6volution historique de la ville. Les dimensions de la parcelle

passent de 60x60m dans le noyau traditionnel d des dimensions appropri6es aux types

d,occupation. A titre indicatii au sud du boulevard Laarbi Tbessi la parcelle a pour

dimensions l'emprise d'une habitation individuelle avec jardin et annexe congus par les

colons. Au nord, la trame agraire et le systdme d'irrigation sont les ordonnateurs des

dimensions.

d. La forme des parcelles :

Souvent, la forme de la parcelle s'6loigne du simple rectangle. Elle peut 6tre

trap6zoidale; le trapdze est consid6r6 issu de la d6formation d'une trame rectangulaire, ceci

peut 6tre le r6sultat de I'adaptation du rectangle de la parcelle aux courbes de niveau qui

provoque son elargissement ou r6tr6cissement ou, dans d'autres cas c'est la courbure de la rue

qui provoque ce type de d6formation. Aussi, la forme de la parcelle peut Ctre biseautde; elle

n'arrive pas perpendiculairement ir la rue, ceci est produit lorsque la rue est ouverte dans un

parcellaire d6jd existant. La parcelle triangulaire; r6sultat de rencontre de deux rues ne se

recoupant pas orthogonalement, ou bien le r6tr6cissement trds prononc6 de la trame

parcellaire. Enfin, la parcelle en "L" ou en "T"; ceci arrive suite i la soustraction en faqade sur

rue d'une ou deux portions de parcelle revendues d un nouveau propri6taire. t-lN l.SC0

( | tt{).
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Dans la ville de Ain Benian, la figure des parcelles est proche du rectangle' Les

parcelles ont g6n6ralement une figure r6gulidre et orthogonale. Ceci est dt en grande partie

aux les limites d'appartenance du noyau colonial qui donnent les axes verticaux des trames

(grAce i leur d6doublement). Puis, le relev6 de la trame agraire coihcidant les plans

cadastraux, fait apparaitre une trame presque homogdne, qui conduit d imaginer une trame

parfaite.

Les rythmes du d6coupage foncier d6terminent ceux des constructions qu'il supporte,

des volumes b6tis, des perc6es et des 6chapp6es vides : chaque 6l6ment de la lecture ne

pouvant pas €tre sdpard de I'ensemble, ces structures influent directement sur la localisation

des formes architecturales, des activitds, et sur la r6partition sociale et d6mographique des

citadins, Michel Jean Bertrand, "Les places dans la ville".

Dans le cas de Blida, la figure des parcelles est proche du rectangle. Les parcelles ont

gdn6ralement une hgure r6gulidre et orthogonale. Ceci est dtr en grande partie aux les limites

d'appartenance du noyau ancien, qui donnent les axes verticaux des trames (grdce d leur

d6doublement). Puis, le relevd de [a trame agraire coihcidant les plans cadastraux, fait

apparaitre une trame presque homogdne.
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3. 1.3. Le Systime Biti :

L'analyse du cadre bdti a pour objet de d6finir les paramdtres spatiaux et aspatiaux qui

caract6risent la typologie, l'6tat, l'occupation et la structure du systdme construit pr6sent au

niveau du territoire .

1. Type de structuration du cadre biti.

La structuration du cadre b6ti fait r6f6rence au mode d'organisation et au mode

d'agencement des unit6s construites.

L'analyse a r6v6l6 l'existence d'une structuration qui ob6it d deux types de logique:

A. L'insertion dans une logique g6omdtrique d'organisation du cadre bAti similaire d celui

des autres territoires du centre ville. Cette logique est basde sur la notion de l'ilot.

B. La composition avec I'opportunit6 foncidre ind6pendamment d'une logique

g6om6trique.

Les deux cas d'6tude partagent d un degrd trois types de structuration :

-Structuration en ilot.

-Structuration en bande.

-Structuration spontan6e.

a, La structuration en ilot

Pour la ville de Ain Benian, la structuration en ilot du cadre bdti est pr6sente

clairement au nord et principalement le long du boulevard Colonel Si M'hamed .

Pour la ville de Blida, la structuration en ilot du cadre bAti est prdsente clairement et

principalement le long du Boulevard Larbi Tebessi et Amar Youcef.

Au Sud de la rue Cherif Chalabi, la notion de l'ilot existe mais avec des

caractdristiques gdomdtriques et dimensionnelles non identiques aux caractdristiques des

autres ilots.

Cette structuration a donnd naissance d une trame urbaine en damier homogdne au Sud

et d l'Ouest de la ville.

L'inscription du cadre bati dans les parcelles d6limit6es par des voies d'accds a donn6

une apparence d'une structuration en ilot. Cette structuration est cependant d6pourvue de

certaines caractdristiques de ce type de composition, en particulier dans la gestion de

l'accessibilit6 aux unit6s d'habitation.
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b. La Structuration en bande

La structuration en bande est pr6sente soit d travers une occupation des parcelles le

long des axes de la voirie, soit d travers un nouveau d6veloppement, en particuliers l'habitat

collectif.

L'6volution du cadre b6ti le long des axes a donn6 naissance d un ensemble homogdne

lindaire d6finissant le front du bati de la voirie. Ce front de bdti est adjacent soit i une voie

soit d un espace libre.

Dans la ville de Ain Benian, la structuration en bande est pr6sente dans la partie sud-

est de la ville et la partie sud.

Pour la ville de Blida, la structuration en bande occupe principalement la partie Nord-Est et

centrale du territoire.

c. Structuration spontan6e.

La structuration spontan6e est issue principalement de la composition avec

l' opportunit6 foncidre.

Pour la ville de Ain Benian, on note l'inexistence de structuration spontan6e.

Dans certaines parties du territoire de la ville de Blida, on note l'inexistence d'une

structuration gdomdtrique claire. La structuration du cadre bdti est issue d'un processus

d'addition spontan6e des unitds d'habitation. Ces unit6s sont g6n6ralement des habitations

multifamiliales implant6es sur une assiette foncidre priv6e.

Las caract6ristiques typologiques du cadre bflti

Les caractdristiques typologiques du cadre bdti sont examindes d travers l'apparence

ext6rieure de l'habitat, la forme de l'habitat et l'organisation int6rieure des espaces.

Au niveau du territoire il existe :

1. Une typologie d'habitat individuel, type traditionnel.

2. Une typologie d'habitat individuel, type colonial.

3. Une typologie d'habitat individuel, type r6cent.

4. Une typologie d'habitat collectif, type colonial.

5, Une typologie d'habitat collectif, type r6cent.
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a. L'habitat individuel type traditionnel I

Cette typologie d'habitat prend ses r6f6rences de l'6poque pr6-turque, pendant la

p6riode turque ou pendant la p6riode coloniale.

Pour la ville de Ain Benian, la typologie est d'aire coloniale ou r6cente.

Pour ce qui est de la ville de Blida, gdndralement, l'apparence de ces habitations est

caract6ris6e par une compacit6 et un gabarit variant de RDC A R+l. La faqade a subi certaines

alt6rations mais elle reste dans son ensemble r6f6rence de son 6poque.

L'organisation intdrieure de cette forme d'habitat est soit introvertie soit soumise d

une adaptation du systdme introvertie aux besoins de la structure familiale donnant naissance

d des cours. Ces demidres Sont soit un espace de transition soit une aire de distribution.

b. L'habitat individuel type colonial :

L'habitat individuel de l'6poque coloniale repr6sente plus de 90% de l'habitat existant

dans le territoire de la ville de Blida. Le degr6 de concentration de ce type d'habitat dvolue en

croissance du Sud au Nord et de l'Ouest d l'Est pour la ville de Blida, et Est-Ouest pour [a

ville de Ain Benian. Cette 6volution est en fonction du statut des a,xes structurants.

L'apparence de ce type d'habitat peut 6tre illustrde comme suit :

L'existence d'une interface sous forme d'un jardin ou cour entre la rue et la maison.

- L'omementation de la fagade en tuile rouge.

- Une toiture inclin6e en tuile rouge.

- L'existence d'ouvertures de forme rectangulaire donnant sur la rue.

L'organisation intdrieure de cette forme d'habitat est extravertie, exprimde p une

distribution lin6aire bidirectionnelle.

c. L'habitat individuel type r6cent :

Cette typologie d'habitat repr6sente une proportion faible au niveau du noyau ancien

de la ville de Blida par rapport aux autres typologies. Cependant, i[ existe une concentration

de ce type d'habitat au Nord du territoire de la ville de Blida, et le long de l'are Ouali

Mohamed eI Cherif Chalabi. Par contre, il repr6sente une proportion assez importante d Ain

Benian.
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cette typologie est g6ndralement issue soit de la renovation des anciennes

constructions priv6es, soit de l'extension de la maison coloniale, soit une construction

nouvelle.

L'6tat physique des constructions est gdn6ralement bon et le traitement des fagades de

maison prend diverses r6f6rences en particulier, la typologie de la pdriode coloniale.

L,organisation inteme des espaces est faite suivant deux concepts : La distribution

lin6aire (couloir) et la conception polaire (espace central ou cour).

L'agglomdration d'6l6ments typologiques dans l'apparence de ces maisons pose le probldme

de r6f6rences architecturales.

d. L'habitat collectif type colonial:

Cette forme d'habitation est pr6sente seulement dans la ville de Blida. L'habitat

collectif repr6sente un pourcentage trds faible par rapport aux autres typologies. L'habitat

collectif de ta p6riode coloniale est une typologie qui se rapproche de l'habitat multifamilial

ou semi-collectif. Le gabarit des constructions varie entre R+2 et R+3' Ce type d'habitat est

relativement pr6sent le long des boulevards structurants.

L'apparence de cette typologie tient ses r6ferences du n6oclassicisme.

e. L'habitat collectif type r6cent:

Pour la ville de Ain Benian, l'habitat collectif de type recent pr6domine dans la partie

sud d proximitd de la mer, faisant objet d'extension de la ville. Ce type d'habitat correspond

aux nouveaux programmes de distribution de logements AADL et LSP notamment' Leur

gabarit va jusqu'e R+13.

Dans la ville de Blida, cette typologie est particulidrement presente d l'ouest et i l'est,

un ensemble nomm6 "Quartier de la remonte" prdfigure le nouveau centre de Blida. Elle

repr6sente l'a.re de d6veloppement actuel de tout promoteur privd ou public. Le gabarit varie

entre R+3 et R+6. Les toitures sont plates, le systdme constructif est en poteaux poutres, la

cage d'escalier dessert deux appa.rtements du m€me palier.
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2. Type d'occupation du bAti :

Pour la ville de Ain Benian, l'aire d'6tude peut 6tre classde comme zonne r6sidentielle.

L'analyse montre que 90% des constructions sont d usage d'habitation'

Les 6quipements pr6sents dans le site sont gendralement des 6quipements

d'accompagnement, de consomation et de restauration.

Ces diff6rentes composantes de la forme urbaine permet de les classer suivant le type

de caractdre d'homog6n6it6 :

- Un systdme d'homog6n6it6 complet et coh6rent organis6 le long du boulevard

Colonel Si M'hamed compos6 d'ilots et de parcelles plus ou moins regulidres'

- Un systdme non organis6 sur la bande c6tidre.

- Un systdme incomplet et incoh6rent (cit6 CNEP ,citd 500 logements).

- Un systdme incomplet coh6rent et hdt6rogCne.

L'analyse de la logique de rdpartition des activit6s fait montrer que le boulevard

exerce une influence consid6rable sur le type d'occupation du bdti .

Les dquipements d l'6chelle de Ia ville sont g6n6ralement localis6s le long du

boulevard Colonel Si M'hamed.

Le site prdsente diverses opportunitds, ainsi on trouve une structue commerciale qui va

du commerce de premidre n6cessit6 au commerce specialisd, et d'autre services tels que les

banques et les assurances, les lieux de distraction, stade, salle des fetes, 6quipements

6ducatifs.

Pour la vilte de Blida (noyau historique), le territoire du tissu urbain peut €tre class6

comme zone mixte. L'analyse montre que 78% des constructions sont a usage d'habitation, le

reste se pr6sente sous forme d'activit6 et d'6quipement.

Pour Blida, l'analyse de la logique de r6partition des activit6s fait montrer que le centre

ville et les boulevards exercent une influence consid6rable sur le type d'occupation du bAti.

Les dquipements d l'6chelle de la ville sont g6ndralement localis6s le long des

boulevards Larbi Tebessi et Amara Youcef.

Le Boulevard Mohamed Boudiaf a commenc6 d exercer une influence d l'dchelle de la

vitle. Cetle-ci est traduite par l'existence de certains 6quipements comme le sidge des

assurances, et le centre urbain int6gr6 en voie de construction.

A Blida, l'enqu6te parcellaire a r6v6l6 que le type d'activitd existant est en relation

avec l'opportunit6 offerte par la structure de l'ilot, et sa proximit6 par rapport aux p6les

d'animation urbaine.
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L'Etat du bflti :

A Ain Benian, la qualit6 physique du cadre bdti est g6n6ralement bonne. Cependant, le

long de la bande c6tidre on constate un pourcentage 6levd de constructions v6tustes. Ces

constructions doivent Otre d6molies et remplac6es par l'am6nagement d'une Z.E.T.

La ville de Ain Benian 6tant une ville littorale, doit ob6ir d certaines lois quand il

s'agit de construction. En effet, ['une des principales mesures de la loi du littoral exige

' 'l'interdiction de construire sur le littoral dans une bande de 100 mdtres d compter du rivage

sauf s'il s'agit d'espaces dijd urbanisds, de constructions li6es aux services publics ou d des

activittis ndcessitant la proximitd de I'eau'',\. (iir:rud. l'.\l).fr (10I5i

Appliquant cette loi, toutes les constructions se trouvant d 100m de la c6te littorale

sont ir d6molir.

A Blida, la qualit6 physique du cadre bAti au niveau du territoire d'6tude est

g6ndralement bonne. Cependant, le long de l'avenue Amara Youcef et dans la partie Sud -est

on constate un pourcentage 6lev6 de constructions vdtustes.

L'analyse du cadre bdti a fait ressortir que sur le plan typologique, il existe une

pr6dominance de I'habitat individuel de l'6poque coloniale. Cette typologie constitue un

patrimoine architectural qui n'est pas gdndralement entretenu.
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Les espaces non bdtis sont des espaces urbains dont, la position dans la structure

urbaine et I'amdnagement font des moments de fusion, d'articulation, d'aboutissement, et de

repdres dans la ville. Ces espaces assurent aussi le support de la dynamique urbaine.

La structure urbaine pr6sente g6n6ralement deux types d'espaces non b6tis :

a, Les espaces non bfftis structur6s'

b. Les espaces non bitis non structur6s'

a. Les Espaces Non Bfltis Structur6s :

Les espaces non bdtis structur6s sont des espaces pensds et conqus pour apporter un

soutien d la structure urbaine, et d la promotion de I'urbanit6. Ces espaces se pr6sentent par le

systdme des places, placettes, jardins, et autres systdmes n6cessaires d la vie urbaine.

G6n6ralement, les espaces non bdtis structur6s sont le point focal d'urbanisation et

d'aniculation des systdmes urbains.

L'analyse de ces espaces non bdtis structurds dans les deux cas d'6tude montre que

pour la ville de Blida la structuration est faite comme noyau central appuy6 par des s6quences

urbaines le cas de la place l"'novembre, et les places satellites autour dont le cas de la place

de la libert6.

La structuration de ces espaces non bAtis peut se prdsenter comme des articulations et

des extensions fonctionnelles, comme le cas de [a place du port El Djamila.

A Ain Benian, [a partie de la ville qui appartient au noyau colonial dispose d'une

structure qui a engendr6 peu d'espaces non bAtis.

Ces espaces non b6tis n'ob6issent pas au principe de continuit6 fonctionnelle entre le

cadre bAti et I'espace urbain.

Ce n'est que dans le noyau ancien que les espaces non bdtis structur6s existants sont

li6s au r6le fonctionnel du cadre bdti adjacent. Ceci est le cas pour la place de la mairie de Ain

Benian qui a dt6 congue lors de la p6riode coloniale, ou encore pour le jardin public qui

avoisine l'agence des transports en commun.
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Dans le reste de la ville et au niveau de l'habitat collectii une autre logique de

l'espace non bdti est apparue d travers les espaces libres entre les immeubles. Ces espaces

fonctionnels, qui ont pour r6le de distribution, de parking, et d'aire de jeux pour les enfants,

constituent des aires de regroupement pour la population locale.

b, Les Espaces Non BAtis Non Structur6s l

Les espaces non bdtis qui ne font pas partie de la structure urbaine sont pr6sents

essentiellement d la suite d'une appropriation anarchique des potentialit6s foncidres adjacentes

au cadre bdti. Le non-respect des rdgles d'urbanisme a engendr6 certains espaces r6siduels qui

ne permettent pas une insertion logique dans la structure du quartier.

La typologie des espaces libres est n6cessairement li6e au systdme bdti. En effet, en

milieu urbain, pour qu'un espace libre existe, il doit n6cessairement Ctre entour6, bom6 ou

jalonn6 par des dldments construits. On ne peut donc identifier un espace libre sans le r6fdrer

aux batiments qui lui sont adjacents. Cette interd6pendance des vides et pleins fait que les

espaces libres apparaissent comme le n6gatif du systdme bdti. Car, sur le plan topologique, un

degrd croissant de continuit6 des masses bdties entraine un degr6 croissant de discontinuit6

des espaces libres, et vice versa.

La prdc6dente analyse montre que les deux cas d'dtude partagent certains traits

structurels malgr6 leur diffdrence de taille et de cr6ation. L'empreinte de la p6riode coloniale

semble 6tre d l'origine de cette superposition dans certains segments.
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3.2. LES REPERES DE LA MORPHOLOGIE DES PLACES

CAS D'ETUDE (la place de la Libert6 de Blida et la place du port

Et El Djamila)

La revue de la littdrature et de la recherche sur la morphologie de la place comme

soulign6 dans le chapitre 2 peut 6tre analys6e d travers :

1. La forme de place

2. La typologie de Ia paroi de la place

3. L'am6nagement de place

3.2. l.La Forme De La Place

La forme de la place est g6n6ralement ddfinie par la configuration physique des

surfaces interpr6t6es par la g6om6trie et les dimensions. Cette interprdtation souligne les

traitements particuliers des 16gulateurs g6om6triques, des proportions, et des dimensions

La place du port E[ Djamila est de forme organique qui 6pouse la ligne de rivage, et

ainsi de g6omdtrie d6form6e qui est le r6sultat d'un tissu qui s'est transformd progressivement

avec le temps. Ce sont aussi les masses bdties qui imposent leur forme d cet espace d'un cot6,

et la forme de c6te irrdgulidre de l'autre.

Les r6gulateurs g6om6triques de la place notamment ; le point, la ligne, et le plan,

suivent une logique compositionnelle par rapport aux fonctions qu'elle abrite. Les points

representent les extrdmit6s de la place, les lignes sont les limites sud et nord de la place, et les

plans correspondent aux diffdrents plans fonctionnels de la place, d savoir : l'aire de

stationnement, la promenade pi6tonne, te jardin public, l'esplanade, et la plage artificielle.

Les proportions g6om6triques de la place du port d6crivent un ordre formel qui passe

du rectangle au triangle. Cet ordre ld ob6it d une rdgle arithmdtique de 1.5.

Les dimensions de la place du port El Djamila en projection sur plan, sont approximativement

de 665x25m.
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Pour la place de la libert6 de Blida, la forme de celle ci est rectangulaire. La logique

g6om6trique puise sa rdf6rence de l'articulation avec les boulevards pour les points, les

directions des parois bordant la place pour les lignes, et la forme rectangulaire de son territoire

pour le plan. La proportionnalit6 est construite sur la base d'un dddoublement d'une unit6

parcellaire.

,}

Boulevard Colonel Lotfi

Rue 20 Ao0t 1955

Plan de la place de Ia libert6 de Blida
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3. 2. 2. Typologie De La Paroi des places

La typologie de la paroi est la membrane qui borde la place. Cette membrane lui

conltre une identitd et une r6f6rence.

Pour la place du port El Djamila, l'identit6 de la typologie de la paroi est post-

ind6pendante.

La place du port pr6sente deux types d'interface ; celle avec la ville, et celle avec la

mer. La typologie de I'interface de la ville est de hauteur allant de 8m jusqu'd 30m.

L'interface avec la mer, est trait6e librement par des am6nagements, promenades, et

jet6es marines. L'horizontalit6 de cette interface contraste avec la verticalit6 de la ville.

La paroi de la place de la libert6 de Blida souligne le passage historique du lieu. La

typologie architecturale de cette paroi montre l'appartenance ir la p6riode coloniale La paroi

souligne les limites de cette place et lui offre une identit6.

Les fagades du bdti qui borde la place constituent un systdme de parois perm6able

pour la place. Ces demidres, qu'elles paraissent lisses ou plus ou moins sculpt6es.

La fagade de la barre d6limitant la place du c6t6 sud, est une faEade horizontale, dont

l'horizontalit6 est trds marqu6e par les balcons.

La hauteur du bdti dessine le profil de la place, sa hauteur H est en relation avec la

largeur de la voirie. Le gabarit constant sur tout le pourtour de la place entre R+l et R+2. Le

minaret de la mosqu6e de (El Badr) et le grand immeuble qui se trouve sur la rue Ammara

Youcef qui mdne vers la gare de Blida ponctue cette horizontalit6.
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Fagades de la paroi de la place du port El Djamila

Faqades nord de la paroi de la place de la libert6 de Blida
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3. 2. 3. L'am6nagement De La Place :

L'am6nagement d'une place peut s'enrichir, en plus des parois qui la composent, de

diffdrents 6l6ments essentiels pour lui donner une certaine coh6rence. Ces 6l6ments

constituent une forme de pr6paration de la place pour assumer des fonctions, en contribuant

grandement aux aspects sociaux et fonctionnels de celle-ci. Cette prdparation met en relief les

aspects suivants :

-Le mobilier urbain.

-Le revdtement de sol

-La vdg6tation.

L'am6nagement de la place du port de la ville de Ain Benian est caract6ris6 par une

aire de stationnement importante: elle se trouve i proximit6 de I'entr6e principale du port, en

juxtaposition de la zone d'accds des pdcheurs aux appontements. Trds vaste, elle se prolonge

de la sortie du port (d gauche du port), jusqu'aujardin public (d droite du port).

Ensuite, la promenade pi6tonne: elle fait 6m de largeur, d6bute de l'aire de

stationnement jusqu'd I'esplanade, avec deux s6quences sous forme de j ardin public, et un

escalier avec de larges marches qui mettent en valeur I'esplanade.

Le jardin est composd de trois parcelles: deux identiques de forme rectangulaire

(21x12.7m), et une de forme triangulaire (40.7x12.7x45m), toutes sdpar6es par de petites

all6es pi6tonnes de 3.5m de largeur. Cette demidre parcelle est le r6sultat de d6composition

d'un troisidme rectangle en deux pour 6pouser l'angle d6viation et permettre la continuit6 de la

promenade pi6tonne qui mdne vers l'esplanade.

Enfin, I'esplanade: elle est de forme lin6aire, avec une largeur moyenne de 18.9m, et

une profondeur de 306.5m, paralldlement d la plage artificielle.

Le plan de l'esplanade repr6sente le point le plus haut de cette place, puisque il faut

emprunter des marches pour y acc6der, faisant objet d'environs 3m de hauteur par rapport au

reste de la place.
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Pour le mobilier urbain, la place du port de la ville de Ain Benian dispose d,un

mobilier de type d6tente tes que :

-Bancs en b6ton et en bois. Les bancs en b6ton sont caract6ris6s par une architecture qui fait

r6f6rence ir des formes dynamiques, et ils se positionnent au niveau du jardin. Quant aux

bancs en bois, ils font r6f6rence ir des formes statiques, et se positionnent sur de I'esplanade'

- D'autres mobiliers urbains existe sur la place comme : fontaine, cand6labres'

Pour le revetement de sol : il est congu de goudron pour les circulations m6caniques, et de

b6ton imprim6 pour les circulations pidtonnes. En effet, ces revetements interpellent un type

d'occupation pr6cis pour chaque espace.

La v6g6tation dans la place est r6duite au gazon, arbres, et pot de fleurs. Cette

v6g6tation, entant que valorisation de I'espace, n'a pas 6t6 recherch6e'

L'am6nagement de la place de la libert6 de la ville de Blida dispose sur les deux coter

du long de rectangle une s6rie de marches d'escalier on retrouve deux marches d'escalier du

coter du boulevard colonel Lotfi et six marches d'escalier du coter de la rue 2Oaout 1955 qui

font la connexion entre le boulevard et la place.

Pour le mobilier urbain, la place contient un mobilier de d6tente, de comm6moration et

de confirmation identitaire.

Le revetement de sol est de type caneaux de ciment anti-d6rapant uniforme sur toute la

place.

La v6g6tation est r6duite d la delimitation de la place. Un alignement d'arbre sur les

trois faces de la place de libert6 s'6tale sur un plancher plat d'une superficie de 4000m'?.

Des 6l6ments exceptionnels tels que la stdle et le bassin d'eau consolident cette

approche d'am6nagement.
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Mobiliers urbains pr6sents sur la place du port El Djamila

El6ments exceptionnels sur la place de la libert6

Belv6dire sur la place

du port El Djamila
V6gdtation sur Ia place

du port El Djamila
Rev6tement de sol sur Ia
place du port El Djamila

Mobiliers urbains
pr6sents sur la place

Rev6tement de sol sur
la place de la libert6
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3.3. RAPPORT ENTRE STRUCTURE URBAINE ET MORPHOLOGIE

DE LA PLACE

La pr6sente analyse va explorer les interactions structurelles entre les deux entit6s de

variables.

Les rapports structurels entre structure urbaine et morphologie de la place s'expriment d

travers l'apport au paysage urbain plus qu'd l'homogdn6itd de la structure urbaine.

En effet, l'analyse a montr6 que l'interaction entre la place et la structure urbaine s'exprime ]l

travers deux dimensions :

-Confi rmation caract6rielle.

-Point de repdre.

La consolidation caractdrielle est li6e d l'opportunit6 que la structure urbaine offre d

travers ses systdmes, et la situation de la place. Elle peut Ctre s6quence urbaine dans le cas ou

les axes structurants de la ville sont adjacents d cet espace, comme le cas de la place de la

libert6 d Blida. Comme elle peut 6tre articulation de deux caractdres, comme [a place du port

El Djamila de Ain Benian of elle articule l'environnement urbain et l'environnement baln6aire.

La Place Espace De Confirmation Caract6rielle :

La consolidation caractdrielle urbanit6 dans le cas de la ville de Blida, et baln6aire

dans le cas de la ville de Ain Benian se situe en partie dans le dialogue physique entre la

structure de la ville et la morphologie de la place.

Le rapport d la ville dans le cas de Blida se fait d travers l'axe Laarbi Tebessi porteur

d'urbanit6, et d travers le boulevard Colonel Si M'hamed porteur d'urbanisation et

d'extension vers la mer.

L'analyse a aussi r6v6l6 que la situation de la place par rapport d la ville lui confdre un

statut d'identit6 symbolique. S6quence urbaine dans le cas de la place de la libe(6 de la ville

de Blida, et repdre m6tropolitain dans le cas de la place El Djamila.

Le rapport structurel entre la ville et [a place dans le cas de Ain Benian est exprim6 par

la situation de [a place et sajonction avec le boulevard colonel si M'hamed.

L'axe Colonel Si M'hamed est porteur d'urbanit6 et la place du port El Djamila est son

aboutissement. Cet aboutissement articule la mer m6diterran6enne et cet axe urbain.

L'apport symbolique d la ville et au territoire est exprimd par la position stratdgique de

cette place :

-lnterface avec la mer m6diterran6enne.

-Aboutissement d'un axe structurant.
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-Articulation avec l'extension de la ville'

-S6quence majeure le long du boulevard maritime i l'6chelle m6tropolitaine'

Tous ces 6l6ments d6finissent la symbolique du repdre m6tropolitain'

Pour la ville de Blida, les axes arbi Tebessi et colonel Lotfi sont porteurs d'urbanitd.

La place de la libertd vient comme une jonction entre ces deux axes et un support de transfert

d,animation urbaine d'un axe A un autre. Donc d'une partie de la ville vers une autre. Elle

devient une s6quence urbaine d'aboutissement pour l'axe Laarbi Tebessi et de d6part pour

l,axe colonel Lotfi. Ce r6le lui confdre la fonction de confirmation caractdrielle de l'urbanit6

des deux axes.

Place Point De Repire:

Un repdre est un 6ldment qui prefigure l'image mentale d'un lieu. La structure de cette

image est d6finie par l'apport d la symbolique et aux r61es de ce repdre dans la ville. Un

repdre n'est pas un 6ldment structurel, mais plut6t la traduction de l'effet de la structure de la

ville sur son I'image. L',approche morphologiste pr6sent6e dans ce chapitre a fait appel d

l'approche paysagiste pour comprendre certains aspects du rapport place et structure urbaine.

La place du port El Djamila dans ses dimensions structurelles d savoir situation,

interaction avec la structure de la ville de Ain Benian joue le r6le d'un repdre. Elle a gagn6

son importance non seulement d l'echelle de la ville mais aussi d celle de la mdtropole Alger,

compte tenu de I'opportunit6 d'avoir une interface avec la mer.

Dans le cas de Blida, l,opportunit6 de la situation de la place dans [e noyau ancien et

sa situation adj acente d des axes urbains structurants lui confere un statut de repdre urbain.

Ce repdre urbain, devient un appui 2r la structure de la ville d travers cette dimension

paysagiste. L'apport symbolique ir la ville est exprim6 par la position strat6gique de cette

place, le noyau ancien, la porte de Bdb sebt. le prolongement du boulevard l'arbi Tebessi, La

notion du centre ville. Tous ces dl6ments convergent vers la symbolique du rep6r6 urbain.

Le rapport entre la place et la structure urbaine se fait d travers l'importance dans

l'animation et le paysage urbain.

Conclusion :

L'analyse pr6c6dente a examind les variables des structures des villes cas d'6tude d

travers une approche morphologique. Cette analyse a aussi souligne les sp6cificit6s physiques

des places cas d'6tude. Les conclusions de cette dtude ont permis d'avancer que l'articulation

entre la place urbaine et la structure de la ville consolide le caractdre de la ville dans le cas ou
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la place est compos6e avec les axes structurants.

CHAPITRE 4 :

Territoire De La Place Et
Interaction Sociale
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CHAPITRE 4 : Territoire De La Place Et Interaction Sociale

L'objectif de ce chapitre est d'examiner le rapport entre configuration territoriale de la

place et interaction sociale. L'analyse va explorer l'hypothdse que la morphologie du territoire

de la place conditionne la nature et l'intensit6 de l'interaction sociale. ll est difhcile de

d6terminer ce qui caract6rise une place sans laire r6f6rence aux activitds qui se d6roulent sur

son territoire. En effet, le v6cu d'une place et sa configuration territoriale formalisent son identit6.

La condition essentielle du fonctionnement d'un espace public est sa fr6quentation.

celle-ci est tributaire de l'int6r6t qu'elle peut avoir pour Ia population urbaine et est a la lois

parmi les principales causes et cons6quences de la pr6sence d'un certain nombre de fonctions.

Ce module 6tudie ainsi les fonctions abrit6es par la place et leur relation avec les usages

(frequentations) et avec les appropriations de l'espace public. PIus particulidrement la

distribution spatiale des fonctions autour d'une place est r6v6latrice de bien de

fonctionnements. (' io r it tri l' l :i{ ( } { l l} l ! i.

Les fonctions qui se trouvent sur une place attirent beaucoup de foule, et par

consdquent, d6terminent son public, sa fr6quentation, et son ambiance humaine, et

caract6risent les mouvements et les flux dans leurs rythmes et leurs intensit6s. D'autre part, et

ind6pendamment de I'attraction du programme occupant la place, Ia densit6 de la

fr6quentation d6pend aussi de son confort climatique ensoleillement et ombre- qui sont

dict6s par la morphologie de la place. Les diff6rentes fonctions participent d'une manidre ou

d'une autre d la fr6quentation de la place. Ainsi, diff6rentes cat6gories d'usagers et d'usages

peuvent cohabiter. Ces demiers varient selon les moments de la joum6e, les jours de la

semaine voir selon les saisons. M0me s'il existe des places plus ou moins sp6cialis6es dans

l'accueil d'un certain type de fonctions, le meilleur fonctionnement de l'espace public semble

6tre assur6 par une certaine mixit6 des fonctions abritdes. Or, cela n'est pas sans poser des

probldmes, car I'ensemble des fonctions et leur r6partition dans l'espace peuvent engendrer

des synergies etlou des conflits d'usage. (llicht'l Jean Bertrtnd ct lliironinr Listotrski. l9ll{)"

L'observation du v6cu d'une place, et donc de I'interaction sociale qui s y d6roule, de

ses points chauds, de ses pistes, de ses courants, des zones d'activitds, de calmes ou de repos,

de ses bruits et de ses silences, nous est indispensable pour comprendre le fonctionnement du

lieu et sa vie, tout en tenant compte de sa morphologie.
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.I. I. FORMES D'INTERACTION SOCIALE

La place publique est souvent d6finie comme lieu de production et de ddveloppement

de diffdrentes formes d'interaction sociale: elle est consid6r6e comme un 6l6ment de

transformation de la soci6t6 en communaut6 et non un simple lieu de rassemblement. l'rrrl

luckrr I l')7(l) considdre que la planif,ication urbaine ne doit pas se limiter aux dimensions

formelles et esthetiques mais 6galement se pr6occuper des aspects sociaux et des activit6s

quotidiennes dans l'espace. L'interaction sociale dans les places publiques est principalement

dict6e par les activit6s humaines qui s y d6roulent. Ces activit6s peuvent Otre individuelles ou

en groupe, planifi6es ou non.

L'observation sur site des deux places montre que les activit6s que ces espaces

regoivent peuvent 6tre cat6goris6es en deux dimensions : d6tente et dchanges

4. l.l.La Structure De D6tente

La d6tente est toute activitd visant en premier lieu le repos physique ou moral de

t'individu. Les mdcanismes de cette d6tente sont transmis d travers l'environnement dans ses

dimensions physiques, fonctionnels, et sensoriels. Ces dimensions deviennent le support de

cet 6tat psychologique chez l'Otre humain.

Dans cette 6tude, les activit6s observ6es de la cat6gorie d6tente pr6sentent une forme

active et une forme passive. La forme active interpelle un effort physique et un acte d6libdr6

comme la promenade. La forme passive ne n6cessite pas un effort ou une intension, c'est un

r6sultat d'une confrontation avec une situation d6contract6e, comme les activitds

d'observation et de repos.

La promenade : la promenade est d6finie comme I'une des activitds les plus

r6crdatives de d6tente qui permet aur citadins de se distraire ou de faire de I'exercice ?r travers

la marche, mais aussi d'acqu6rir les clefs d'une lecture critique des espaces p.ucourus.

L'observation : l'observation est une activit6 de d6tente qui consiste en l'admiration

du paysage urbain mis d disposition, et qui permet la relaxation et la ddtente. Cette activit6

peut Ctre effectu6e en 6tant assis, debout ou en se promenant.

Le repos : le repos est une activit6 de d6tente, qui peut 6tre mentale ou physique, et

qui permet d l'individu de se ressourcer et se relaxer.

La place du port d'El Djamila pr6sente une structure de d6tente plut6t active

L'objectif mdme de cette place est de favoriser cette forme de d6tente. La promenade le long

du rivage, I'observation de la beaut6 du paysage, I'opportunit6 de ddtente en groupe ou

individuelle consolident cette volont6 de confirmer une forme de d6tente structur6e.
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Pour la place de la libert6 de la ville de Blida, l'observation sur le site montre que la

structure de d6tente est plut6t passive. Cette place n'offre pas des opportunit6s d'une d6tente

active. L'activit6 attente, et le repos sont les principales activit6s de d6tente passive sur cette

place. L'environnement urbain semble 0tre aussi d l'origine de cette s6lection de la forme de

d6tente.

4.1.2.La Structure Des Echanges :

Les 6changes sont toute activit6 mettant en equation deux acteurs ou plus. ces

{changes peuvent prendre une forme structurde ou non structur6e. Lorsque l'dchange ob6it d

des rdgles ddfinies consciemment ou inconsciemment, il demeure structur6, lorsqu'au

contraire il n'ob6it pas ir des rdgles il demeure non structurd.

Parmi les 6changes structur6s sont les diff6rentes expositions et manifestations visant d

informer ou d initier le grand public. La communication et information font partie des

activites sociales urbaines les plus courantes et non planifi6es. Cette activit6 fait reference e

tout type de communication entre les individus lorsqu'ils se rencontrent dans les espaces

publics. Elte peut prendre la forme d'6change de paroles comme saluer, bavarder et discuter,

ou alors une toute autre forme de communication qui est la demande d'information, comme

demander l'heure ou le chemin.

Les 6changes commerciaux font aussi partie de cette catdgorie d'6changes structures

dans la mesure of elle met en dquation deux acteurs et un mode de fonctionnement. Le

commerce est une forme d'6changes commerciaux qui peut 6tre planifi6e ou non. Il consiste

en l,6change de l,argent (ou de biens) pour les marchandises. L'activit6 commerciale peut se

traduire en commerce comme les magasins de souvenirs, les diff6rentes boutiques, le

commerce alimentaire de d6tail, ou en consommation dans les restaurants et les caf6.

Les 6changes non structures observds sur les places publiques sont g6ndralement des

extensions fonctiomelles des activit6s environnantes et une manifestation sociale spontan6e.

Les activit6s comme attente, discussion, ou regroupement spontand pr6figurent cette categorie

d'activites. Le qualificatif de non structur6 traduit I'intension et la forme de son d6roulement.

G6n6ralement, elle inclut diff6rents 6ges, diff6rents types de public des deux sexes.

L'observation sur [e site a montr6 que la structure d'6changes sur la place du port El

Djamila appartient d la catdgorie des dchanges non structurds. En effet, le caract6re des

activit6s, leur forme, les acteurs, les endroits, et les moments de ddroulement n'ob6issent pas

d une rdgle d6finie consciemment ou inconsciemment.
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Dans le cas de Ia place de la libert6 de la ville de Blida, la structure d'6changes est

structur6e. Le deroulement de certaines activit6s comme exposition, rencontres, et

manifestation semblent ob6ir d un planning 6tabli qui met en 6quation la n6cessit6 de

communication et d'information du grand public

lmages illustratives d'interaction sociale dans la place du port El Djamila

I
-4r;

I
I

Images illustratives d'interaction sociale dans la place de la libert6 de Blida
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4.2. INTERACTION SOCIALE ET MORPIIOLOGIE DE LA PLACE

L,interactionsociale,commea6t6d6jdargument6e,estunemanifestationsocialeen

rapportaveclelieu.Cedemieroffredesopportunit6saud6roulementdecetteinteraction.Ces

opportunites se pr6sentent sous forme rdelle ou virtuelle'

Lesopportunit6sr6ellessonttoutobjetousupportphysiquefacilitantled6roulement

d'un type d'activit6. Parmi les supports r6els retenus dans l'analyse des places, on distingue:

-La quatit6 de I'am6nagement de la place.

-La configuration de la paroi de la place.

Les supports virtuels sont toute situation sociale physique ou sensorielle qui permet

l'orientation de la nature et la qualitd de l'interaction sociale. Parmi les supports virtuels

retenus, on trouve:

-L'ambiance.

-La perspective.

-La protection.

4.2. l.Les Supports Physiques D'interaction Sociale

l. La qualit6 de I'am6nagement de la ptace : 1'amdnagement est toute intervention

sur un territoire vierge pour orienter ou imposer une forme d'activit6. L'amenagement dans

cette analyse est d6fini par le mobilier urbain, la qualitd de la v6g6tation, la forme de

l'orientation qui favorisent la structure d'interaction sociale d travers sa structure de d6tente et

des 6changes.

Le mobilier urbain dans les deux places n'est pas tout i fait compatible avec la

structure passive de d6tente d la place du port El Djamila, et la structure active de la d6tente

au niveau de la place de la libert6 de Blida. La passivit6 de la d6tente exige un type de

mobitier en conformitd avec l'6tat impr6vu de I'activit6. Le pi6ton est libre dans son espace il

ne doit pas etre contraint par un ordonnancement ou une typologie rdp6titive du support

d'interaction.

Pour la d6tente active. le mobilier doit entretenir cette vision de communion entre les

individus pour r6ussir sa conception.

La carte du mobilier urbain de la place du port El Djamila est comme suit :

Des bancs : les bancs sont dispos6s au niveau de l'esplanade et du jardin. Ceux-ci

permettent aux activit6s d'6change et de d6tente de se d6rouler ; comme s'assoir pour

communiquer ou observer le paysage.
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Un belv6ddre : le belv6ddre est un support physique qui permet aux usagers de s y

appuyer pour profiter de la vue sur mer en bavardant' et ainsi permettre aux activit6s

d'6change et de d6tente de se d6rouler'

La cartedu mobilier urbain de la place de la libend de Blida est comme suit :

-Des bancs en bois

-Une horloge

-Une fontaine

-Une barridre v6g6tale

La v6g6tation rentre comme agr6ment de couleurs que support d'interaction. La

position de ce mobilier n'ob6it pas A une connaissance de I'articulation entre nature et

interaction sociale.

Dans le cas de la place de la libert6, la v6g6tation se r6sume d une plantation d'arbres

pour d6limiter un territoire ou crder de I'ombre. Le pidton ne profite pas de cet ombre pour

absence d'un support d'interaction dans cette surface ombrag6e.

Dans le cas de la place du port, la v6g6tation se r6sume d une surface gazonn6e. c'est

un changement de texture du sol sans possibilit6 d'usage ou usage anarchique'

Le systdme d'orientation ou les indications dans les places publiques sont des outils

d,information. L'information est capitale pour le contr6le d'un espace. Le contrOle encourage

l'interaction sociale. Contrairement dr la place de la libert6 de Blida ou I'orientation est

construite sur la base des habitudes des citadins, la place du port El Djamila dispose d'un

minimum de mobilier d'information pour les non habituds.

2. La configuration de la paroi de la place : La paroi de la place est l'interface avec

l'environnement. Cette membrane est la transition entre le territoire de la ville et le territoire

de la place. Cette transition entretient un dialogue physique, fonctionnel, et sensoriel entre la

place et la ville. Une paroi rdussie est une paroi qui transmit l'animation de la place vers la

ville et I'animation de la ville vers la place. Cette interaction bidirectionnelle configure le

degr6 d'appropriation de la place par les citadins.

La paroi de la place offre un support pour f interaction sociale dans le cas ou cette

paroi est captive et distributive du flux. Cette convergence et orientation du flux suppose une

occupation de la paroi par des activitds attractives et la place est r6ceptive des extensions de

ces activit6s.
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La paroi de la place de la libertd joue le r6le d'un 6cran et la place comme le

ddbordement des activitds des boulevards Laarbi Tebessi, colonel Lotfi, et Bab Sebt' La paroi

n'est pas congue pour alimenter l'animation de la place, et la place n'est pas conque pour

recevoir le flux de la paroi uniquement'

L'opportunite d'avoir la mer comme paroi de la place du port El Djamila consolide ce

rapport paroi place. Les citadins viennent voir la mer, il y a la place qui les accueille' Le

d6veloppement d'activit6 en apport avec la mer sur la partie sud, notamment la consommation

et la restauration pourvoie la place d'un flux important d l'6chelle mdtropolitaine.

4. 2. 2. Les Supports Virtuels D'interaction Sociale

L,interaction sociale est aussi tributaire de certains repdres ou supports non physiques,

ou virtuels dans le sens ou elles sont pr6sentes dans le conscient et f inconscient des gens.

Parmi ces repdres, il ya :

-L'ambiance

-Les opportunit6s PaYsagdres

- La protection

1. L'ambiance: I'ambiance est d6finie comme l'6valuation de l'environnement dans

ses dimensions multiples par rapport d nos valeurs et attitudes. Les deux places cas d'6tude

pr6sentent deux ambiances diff6rentes: I'ambiance urbaine dans le cas de la place de la

tibert6. et l'ambiance balndaire dans le cas de la place du port El Djamila.

Les variables des deux ambiances sont diff6rentes, mais elles procurent en apparence

le m€me type d'interaction sociale. Ce qui diffdre c'est la dimension cach6e de cette activit6.

Les variables comme le niveau sonore, le climat, la densit6 des usagers, le taux

d'6clairage, et la qualit6 de I'air conditionnent I'ambiance des deux places.

Pour la place du port El Djamila, le niveau d'ambiance et d'animation diffdre et

d6pend principalement des facteurs climatiques. Plus les conditions climatiques sont bonnes,

plus les activit6s pr6dominent et vice versa. cela dit, nous remafquons une hausse

d'interaction sociale dans ce port pendant les pdriodes estivale, et printanidre.

Pour la place de la libert6, I'ambiance est une ambiance urbaine d'une ville de

moyenne taille. La proximit6 du centre ville et centre des activit6s apporte un flux de

circulation et de transition trds important. L'ambiance urbaine dans cette place se rdsume aux

fonctions circulation, attente, point de repdre, et espace de mise en scdne urbaine'
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2. Les opportunit6s paysagires : La vue dont dispose la place du port El Djamila se

distingue par un ddgagement sur la mer d'un cot6 de la place' ce qui permet le d6roulement

des activit6s de la d6tente. La mer est l'opportunitd paysagdre calact6rielle de cette place de

Ain Benian.

L,opportunitdpaysagdredelaplacedelalibert6deBlidaestlavilledanssesdivers

aspects physique, fonctionnel, et sensoriel.

4.3. FORMES D'APPROPRIATION DES TERRITOIRES DE LA PLACE

L'appropriation est un m6canisme qui d6fini un degr6 de contr6le. L'appropriation des

territoires est I'intensit6 des diff6rents usages d I'int6rieur des frontidres d'un espace. Cette

appropriation s'exprime d travers le sens de territorialit6 pr6sent dans le collectifet I'individu.

Le territoire est d6finit comme l'6tendu d'un espace. Cet espace est celui sur lequel s'exerce

l,autorit6 d'une personne ou plusieurs dans un lieu d6fini et une dimension temporelle choisie.

A titre d,exemple, la diff6renciation territoriale dans la place du port El Djamila

pr6sente six segments :

L'aire de stationnement, le jardin, le quai de livraison aux poissonneries, l'esplanade,

la promenade littorale, et la plage artificielle. Ces territoires sont diff6rencies par des

escaliers, ou par des mobiliers d6coratifs comme la fontaine.

Malgr6 cette diff6renciation territoriale planifree dds la conception, les usagers ont

tendance, pour des raisons de confort et de pratique, d se regrouper dans des zones qui ne

tiennent pas compte de la territorialitd de la place.

Dans cette 6tude I'appropriation des territoires est analysde i travers l'impact sur le

degr6 de fr6quentation par type d'usager. cette appropriation est qualifi6e sur le plan fomel ;

inclusifou exclusifpour sa nature, et dense ou faible pour son caractdre.

4.3. 1. Nature d'approPriation

Un territoire se distingue par la nature de sa fr6quentation. Elle est inclusive dans le

cas ou y a pas choix des usagers, et elle est exclusive lorsqu'on exclut un segment

d'utilisateur.

L'observation sur le site montre que la nature d'appropriation est exclusive dans le cas

ou les tenitoires ne sont pas ddfinis physiquement. Elle est inclusive lorsque le territoire de Ia

place pr6sente des segments d'espace d'interaction vari6d.
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L,analyse de la nature d'appropriation au niveau de la place du port El Djamila montre

une forme inclusive d'usage. Cette forme est dfie i la vari6t6 territoriale qu'offre la place. Le

territoire de la balade, le territoire de la ddtente, le territoire de consomation offrent une

opportunitd i une vari6t6 d'utilisateurs en meme temps. Dans la meme place on trouve des

familles qui se d6tendent, des couiples qui se baladent, des jeunes gens qui courent, et des

groupes de gens en discussion. Cette forme inclusive donne un paysage vari6 de l'utilisatiion

du territoire de la place.

A titre d'exemple, l'observation de l'appropriation des territoires de la place montre le

sch6ma suivant :

Les seniors: les seniors seregroupentdans le jardin, qui est lazone laplusproche de

l'entr6e et la plus calme de la place.

Les adultes : ce groupe d'usagers, plus actifs, d tendance d se regrouper sur le s

belv{ddres, les poissonneries, les restaurants, l'esplanade, et les jet6es maritimes.

Les adolescents : les adolescents se positionnent dans les zones d moyenne

exposition, 1' esplanade.

Les enfants : les enfants choisissent les zones ou les loisirs pr6dominent, la plage

artificielle.

Pour la place de Blida, la nature d'appropriation peut 6tre qualifi6e exclusive. A

l'exc6ption des manifestations, le quotidien de la place offre un territoire d'interaction pour

les citadins en majorit6 hommes, jeunes, ou vieux, rarement cet espace est appropri6 par des

familles, ou des femmes.

Cartes illustratives de la nature d'appropriation des territoires dans la
place de la libert6 de Blida

J
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4. 3. 2. C*actire D'appropriation Territoriale

Le caractdre de l'approropriatuon territoriale d6frnit la densit6 d'usage des territoires

en fonction de leur situation. L'unit6 de mesure dans cette 6tude est choisie en fonction du

nombre d'utilisateur dans un temps fixe.

pour la place du port El Djamila, le niveau d'exposition et la proximite par rapport er la

mer semble Otre le facteur pr6pond6rant de I'intensit6 d'usage.

Dans la place du port El Djamila, on distingue trois niveaux d'exposition par rapport e

la mer :

La partie la plus expos6e (expos6e directement d la mer) est celle des belv6ddres, la

plage artificielle, et les jet6es maritimes. Le caractdre d'appropriation de ces territoires peut

Otre qualifid de dense pendant la p6riode estivale.

La partie i moyenne exposition (cela dit ces espaces sont toujours expos6s d la mer

mais i un degr6 l6gdrement moindre par rapport au pr6c6dent) est celle dujardin, I'esplanade,

les espcaes de stationnement, et les parcours de balades. Le caractdre d'appropriation est

moyen en p6riode estivale, et les autres p6riodes.

La partie la moins expos6e est celle de la paroi de la place qui abrite les

poissonneries, restaurants, et caf6s. Le caractdre d'appropriation peut 6tre qualifi6 de faible

pendant les pdriodes hors de service.

Pour la place de la libert6 de Blida, le niveau d'exposition est en fonction du

boulevard. Le caractdre d'appropriation des territoires de la place est dense cot6 boulevard, et

moins dense [e long des autres parois.

Pour les 6changes sociaux : nous remarquons une forte concentration humaine sur le

territoire sup6rieur de la place.

Pour les 6changes commerciaux : la concentration humaine Se trouve au niveau des

kiosks pr6sents cot6 boulevard.

Pour la d6tente : nous remarquons que les gens ont tendance d se grouper le long des

limites du territoire superieur.

Conclusion :

L'analyse pr6c6dente a montr6 que l'habitabilit6 de la place mesur6e par le degr6

d'appropriation de son temitoire pour 6tre support de l'interaction sociale est tributaire des

variables telles que : situation, territorialit6, temps d'exp6rimentation.
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LA PERCEPTION DE
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CIIAPITRE 5

PLACE

: LA PERCEPTION DE L'IDENTITE DE LA

Le mot perception d6signe la capacit6 sensitive' soit le processus de recueil et de

haitementdel,informationsensorielleousensiblequisetransmetparcontactdirectavecle

milieu physique et conditionne alors sa repr6sentation ; sans nier le facteur ideologique de

I'individu. Dance cette 6tude la perception est 6tudi6e d travers 3 dimensions :

-La dimension cognitive

-La dimension affective.

-La dimension normative

5. 1. PERCEPTION COGNITIVE DE LA PLACE

L,apport le plus connu concernant la perception des espaces urbains est certainement celui

de i. !.rrrr'ti r1;r 's.,, qui a montr6 que nous percevons l'espace en organisant ses diff6rentes

composantes dans une structure d'ensemble qui nous permet de lui donner un sens'

Il a ainsi montrd quelles sont les qualit6s qui peuvent faciliter la lisibilit6 et la compr6hension

d,un lieu: le degr6 de contraste et de distinction, la simplicite de la lorme g6om6trique et de

ses parties, la continuit6 de la forme, la dominance (aille, int6r6t, intensit6), la clart6 des

points, l'indication de la direction, l'6tendue du champ visuel, la pr6sence d'indices visuels et

kinesth6siques, l'identification des 6l6ments d l'aide de noms ou de symboles'

Pour lui, les trois composantes essentielles qui permettent de structurer les < cartes

mentales > que chacun se lait de la r6alitd sont I'identit6 (ce qui permet de diff6rencier un

6l6ment de son contexte), la structure (relation de l'616ment avec les 6l6ments environnants)

et la signification (sens que prend l'ensemble de I'environnement). L'espace se strueturerait

pour I' usager/observateur en voies, limites, quartiers, nceuds et points de repdre'

L,analyse montre un d6calage dans I'identit6 de l'image mentale des places en fonction de

leur origine. En termes de structure, de typologie, et d'6l6ments exceptionnels, la place de la

libert6 est celle que reprdsente le sch6ma cognitif d'une place chez les usagers. Par contre,

I'absence des repdres structurels typologiques et 6l6ments exceptionnels dans la place du port

El Djamila renvoie son image mentale d un autre espace de d6tente. Non encore identifi6 dans

le cognitif des usagers.
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parmi les 6l6ments sfiucturels influant l'evaluation cognitive des places, on trouve la

forme de d6limitation de la place, la forme geom6trique de la place, et la situation de la place'

parmi les caract6ristiques tlpologiques influengant l'6valuation cognitive, on reldve la forme

d,am6nagement. L'6l6ment exceptionnel dans le schdma cognitif, est la fontaine et la

pr6sence des kiosks.

5.2. PERCEPTION Atr'FECTIVE DE LA PLACE

L'6valuation affective est [a confrontation de I'objet dans la globalit6 de ses variables

avec les sens et les 6motions de l'individu. L'6valuation affective est traduite dans cette 6tude

par l'attachement au lieu.

Les recherches portant sur I'attachement au lieu constituent actuellement un courant

majeur de la psychologie environnementale . L'une des premidres r6f6rences est d situer dans

les travaux d6sormais classiques de Frierl 1196.1). En effet, cet auteur a montr6 que le

ddmdnagement forc6 des r6sidents d'un faubourg de Boston avait perturb6 le sentiment de

communaut6 des habitants en provoquant une rupture entre les composantes spatiales et

groupale de leur identit6. Dds lors, les dimensions physique et sociale de l'attachement sont

clairement postuldes. De nombreuses recherches ont alors vu le jour, s'attachant notamment A

cemer le caract6riqtiques environnementales et/ou socio-d6mographiques susceptibles

d'influer sur le processus d'attachement au lieu. Mais, parce qu'une certaine confusion

terminologique et methodologique a trds probablement bloqu6 les avanc6es dans ce domaine

de recherche (l.alli, 1992 ; (iiuliani et ['eldntan, 1993 : (Jiuliani. 201)2), il a fallu attendre

les ann6es 1985-1990, pour que la dimensions affective de l'attachement au lieu soit

clairement 6tablie.

"L'attachement au lieu renvoie ir une implication 6motionnelle dans un lieu donn6' ,

Hummon 11992). "C'est un lien cognitif ou dmotionnel qu'un individu entretient avec un

espace particulier", Low (1992). Le concept entrait alors dans le champ de la psychologie

sociale, certains chercheurs parlant m6me de psychologie sociale de I'environnement. M0me

si des diffdrences conceptuelles subsistent (Altman et Low, 1992 ; (iiuliani et Feldrnan'

1993 I tullilore, 1996), les psychologues de l'environnement s'accordent dans leur grande

majoritd d d6finir l'attachement corrmo au lieu comme un lien affectif positif entre des

perso res et des lieux sp6cifiques.
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plus pr6cisement, et en r6f6rence aux travaux de Ainsworth, Blechar, waters et \\all ('1978)

er llo$lhr (1969; 197-1 : 1980) stipulent que la principale caractdristique de l'attachement est

le ddsir de maintenir de la proximite avec l'objet de l'attachement, l'attachement au lieu

traduirait un lien affectif positif entre un individu et un espace donn6, la principale

caracteristique 6tant la tendance de l'individu d vouloir rendre le lieu personnel. Liliane

Riour.

Le sch6ma de l'evaluation affective des places objet d'6tude, souligne l'importance de

l'histoire et du temps dans le degrd d'attachement'

L'observation a montrd que l'6valuation affective traduite par l'attachement au lieu est

plus forte dans la place de la libert6 de Blida que dans la place du port El Djamila.

L'expdrience du lieu avec [e temps construit un lien affectif et consolide le niveau

d'attachement d cet espace.

5.3. PERCEPTION NORMATIVE DE LA PLACE

L'intdrQt de cette approche pragmatique et interactionniste de l'6valuation de la place

tient au fait qu'elle revalorise le r6le de l'espace, d condition toutefois de concevoir celui -ci

non plus comme un simple support des activit6s humaines, ni m6me comme un facteur

explicatif, mais bien comme un ensemble de ressources et de contraintes, id6elles et

mat6rielles, participant de la construction des pratiques sociales (Lussault, 2007). Si les

individus ont la capacit6 d'investir symboliquement I'espace, d'en transformer et d'en

d6toumer le sens, ces processus d'appropriations et de requalifications ne sauraient s'extraire

compldtement des rdgles collectives et des rapports de pouvoir' Et ce d'autant plus que

l,espace est 6galement une matdrialit6 socialement inform6e qui, sans << commander au corps

> (Lefebvre, 1981), n'en contribue pas moins i cadrer les comportements en entravant ou en

facilitant leurs spatialisations ; l'6cart entre f int6riorisation de ces dispositifs spatiaux et les

formes possibles de contestations pouvant du coup s'interpr6ter comme une condition du jeu

social 1( hir rll,ru. 2(l(X)). Autrement dit, d'un point de vue anall'tique, il semble pertinent de

replacer ce questionnement sur la dimension spatiale des processus normatifs dans une th6orie

gdographique de l'action (\\trk:n, 1i|()3'} dont les axes majeurs sont : (1) une g6ographie des

pratiques quotidiennes ins6rdes dans une modemit6 saisie comme modus operandi' (2) we

g6ographie qui pr6te attention aux univers de sens dans lesquels s'inscrivent et opdrent les

individus, et enfin (3) une analyse culturelle qui intdgre une rdflexion sociale en postulant que

les actions humaines sont construites et structur6es par des ressources et des contraintes

socialement produites (Giddens, 2005). \rincent lianos (2009).
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L,analyse des deux places montre que les norrnes d'utilisation des deux territoires sont

diff6rentes. Bien qu'elles sont typiques en apparences mais elles ob6issent i des codes

distincts influengant la forme d'usage.

Le caractdre du lieu et les acteurs sociaux semblent 6tre les variables qui construisent

cette 6valuation normative des places ; ta libert6 de Blida, et celle du port El Djamila' Poyr la

premidre, l'urbanit6 et la mixit6 sociale exigent un code d'appropriation r6f6renci6 d la

communaut6. La place d'El Djamila du fait du caractdre de d6tente et lieu de convergence des

couches sociales de diffdrents horizons prdfigure un code r6f6renci6 d l'individualisme' Ce

constat interpelle la notion du contr6le de l'espace dans ses formes active et passive

d6velopp6 par iir,;,*r" 'r{.r\.i.r,rii ii'}711dans son livre l}e{'enriltlr \lt:t*'t. La foule exerce une

pression sur la nature de l'6valuation normative des espaces.

Conclusion :

Ce chapitre a permis d'affrrmer que la perception de l'identit6 de la place,

dimensions, incontournable de l'habitabilite de l'espace public urbain, passe par trois

m6canismes : la compr6hension du r6le de la place, le ddveloppement des emotions envers cet

espace, et la conformitd de cet espace aux norunes socio-physiques d'usage. Les variables

comme l'exp6rience du lieu, les qualit6s morphologiques, la nature des usagers semblent

influencer cette perception.
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CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

6. 1. CONCLUSIONS

Cette 6tude traite I'habitabilitd de l'espace public urbain, particulidrement la place, d

travers les liens organiques qu'elle doit entretenir avec la ville, la capacit6 d'6tre un support

d'interaction, et promouvoir l'animation urbaine, et le d6veloppement d'une image mentale

structuree autour d'une comprdhension, d'un attachement, et de conformit6 aux nornes

d'usage.

L'analyse pr6c6dente a examin6 les variables des structures des villes cas d'6tude d

travers une approche morphologique. Cette analyse a aussi soulign6 les spdcificit6s physiques

des places cas d'6tude. Les conclusions de cette 6tude comme stipul6 pr6c6demment ont

permis d'avancer que l'a(iculation entre la place urbaine et la structure de la ville consolide

le caractdre de la ville dans le cas ou la place est compos6e avec les axes structurants. La

contigtiit6 et la convergence sont les concepts de structuration des liens organiques entre la

ville et la place.

L'approche morphologique adoptde dans cette 6tude des liens entre la place et la

structure de la ville a permis de d6gager des connaissances utiles pour la compr6hension des

rapports structurels entre la ville et la place. Les conclusions de cette approche ont permis de

d6duire ce qui suit :

Le systime viaire : 616ment de distribution et d'affirmation caract6rielle.

Le systime parcellaire: encadre la morphologie de la place et degrd

d'homog6n6it6 avec la ville.

Le systime bf,ti : offre une typologie de paroi capitale pour la valorisation de

I'architecture de la place.

Le systime non bAti : la place doit s'inscrire dans une logique du systdme non bati

urbain pour une hi6rarchisation et une consolidation des spdcificit6s de chaque espace.

Le rapport entre l'interaction sociale et territoire de la place, vecteur social de

l'habitabilitd, est affirme par la nature et le caractdre d'appropriation. Le territoire de la place

peut accueillir le systdme d'activitd urbain dans le cas ou la morphologie de place offre une

varidtd tenitoriale. Le degrd d'appropriation du territoire de la place est tributaire des

variables telles que : situation, territorialit6, temps d'expdrimentation.
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L'6tude de la place entant que support d'interaction sociale a montr6 que le systdme

d'activitd ir travers ses aspects d'6change et de d6tente, depend de la territorialit6 de la place.

La perception de l'identit6 de la place en tant qu'6l6ment qui pr6figure le paysage urbain dans

ses aspects symbolique, cognitif, affectif, et normatif est capital pour l'habitabilitd de l'espace

public urbain. Les variables comme l'exp6rience du lieu, les qualitds morphologiques, la

nature des usagers semblent influencer cette perception.

L'espace est toujours v6cu entant qu'image dans le subconscient de l'individu. Cette

image dans ses dimensions structurelle, typologique, et identitaire formalise l'habitabilitd

psycho-sociale de l'espace.
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6.2. RECOMMENDATIONS

Toute 6tude ou recherche n'est valable et int6ressante que si elle aboutit ir amdliorer

un statut de connaissance th6orique ou pratique. La contribution de cette 6tude est d double

volets : volet thdorique et volet pratique.

6.2.l. Repires De Conception Des Places

Les repdres de conception des places doivent €tre compositionnels. La place en tant

qu'espace de la ville doit s'inscrire dans cette approche compositionnelle ou la ville est

consid6r6e comme une structure physique, une interaction sociale, et des images mentales.

Les repdres structurels dans la conception des places sont tributaires du traitement

de la relation entre la structure urbaine et morphologie de la place. L'habitabilit6 de la place

est en fonction du traitement de la relation entre le systdme viaire et le territoire de la place.

La conception doit veiller d ce que l'axe structurant de la ville limite ou conver ge vers la

place.

La forme de la place est intdressante quand elle d6coule du systdme parcellaire de la

ville. Ses dimensions, sa g6om6trie, et son orientation doivent 6tre en homogen6itd avec ceux

du systdme parcellaire. La place en tant que systdme non bdti doit entretenir un dialogue

structurel avec les autres espaces non bdtis de la ville. Les principes tels que compl6mentaritd,

sp6cification, et hi6rarchie peuvent Otre des outils de r6gulation de cette relation.

Les repdres psycho-sociaux de conception de la place s'articulent autour de la

capacit6 du territoire de la place i fournir des supports d'interaction sociale et d la typologie

de la place de construire une image mentale positive chez les usagers. La diffdrenciation

territoriale, et la qualitd de l'amdnagement semblent 6tre les atouts conceptuels d'une

6ventuelle r6ussite.

L'image mentale positive est construite d travers le ddveloppement des indices

typologiques de r6fdrence. Cette r6fdrence est en rapport d l'histoire du lieu, la forme de son

occupation, et la nature des utilisateurs potentiels,
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6. 2. 2. Repires De D6veloppement Th6orique De L'6tude

Les exigences de cette 6tude sont 6videmment diff6rentes des exigences des autres

types d'6tude. Le processus m6thodologique d6velopp6 dans la recherche obdit d la

nomenclature g6n6rale des investigations scientifiques. cependant, une investigation

scientifique oeme des points prdcis. Cette 6tude a montr6 des propositions pour les thdmes de

recherche pour les futures 6tudiants dans les aspects suivants :

-Relation entre morphologie urbaine et morphologie de l'espace public.

-L'impact de [a morphologie de I'espace public sur l'animation urbaine.

-La perception de la qualite des espaces publics.

Ces thdmes de recherches peuvent faire l'objet d'exp6rimentation dans des cas d'6tude

prdsentant des probldmatiques diff6rentes.
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